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AVANT-PROPOS 

Attaches au College grec de Saint-Athanase d 

Rome, obliges, par consequent, de nous mitier d 

retat des esprits et des choses de I'Eglise grecque, 

nous avions Ed autorisds d faire tm voyage d'dhides 

pour le bien de cet Inshtut. 

Sans ndgliger les grands centres de Vhelldnisme, 

nous avons fait un sdjourprolongd au Mont-Athos. 

11 dtait juste que le Mont-Athos retint particu- 

lierement notre attention ; le Mont-Athos qui, de 

tout temps, a dtd considdrd comme le boulevard des 

institutions byzantines, et dont le conservatisme ne 

sest jamais ddmenti au milieu de ses vicissitudes 

politiques et religieuses et malgrd les dldments de 

I' Eglise grecque les plus divers qui y ont ton jours 

convergd. 

Mais la Sainte- Montague, comme on I'appelle 

par antonomase, est en meme temps une presquile 

peuplde de moines orientaux. et deux moines bdnd 

dictins la visilaient / 



VI AVANT-PROPOS 

Quoi de plus naturelpour eux d'dtablir des rap 

prochements continuels entre la vie de ces vioines et 

la leur, de porter de ce cold une grande partie de 

leurs observations ? 

Ces remarques suffiront, je I'espere, a expliquer 

et a justifier le titre qiie f ai donnS a ce rdcit. 

Sans doute on y trotivera des pages de 7iature 

bien diffdrente. 

A cotd de descriptions fi^cessaires, de remarques 

sur des usages curieux et sur des moeurs nouvelles 

potir des Europilens, 7ious ne pouvions 7iott-s empecher 

de notis armbter parfois aux co7iceptions plus blev^es 

de la vie mo7iastique et eccUsiastiqtie, et de 7'epro- 

duire les points de viie plus sbrieux et plus g7'aves 

de I'histoire, de la littbrature et de Va7't, nous esti- 

ma7it Jmireux de lever peut-et7'e un com dii voile 

qtii cache e7icore a ta7it de profa7ies la vie de 

mystere, dans leqtiel le Levant, 7)mlgrd tout, reste 

enveloppd. 

Rojjte, College g7'ec. Mars igo/. 



PREMIERE PARTIE 

EN ROUTE 

POUR LA SAINTE-MONTAGNE 
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inTnAPp:sT. 

CHAPITRE 1 

DES COTES DE LA CROATIE A SALONIQUE 

I. — De Fiume a Belgrade. — Budapest. — Puszta : la cam- 
pagne hoiigroise. —■ Karlovvitz et I’Eglise serbe de Hongrie. 
— La capitate du royaume de Serbie. 

II. — De Belgrade d Salonique. — A travers la Serbie. — 
Nisch. — A la frontiere turqae. — La Macedoine. — Moenrs 
albanaises. 

III. — Salonique. — Promenade dans la ville. •— Juifs et Turcs. 
— Eglises grecques. — Mosquees. — Le Seminaire bulgare 
de Zeitenlik. 

1 

IE 31 aout 1905, a 7 heures du matin, nous de- 
barquioiis a Fiume. Le navire que nous venions 

de quitter, appartenant a une Compagnie de navigation 
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croate, fait le service entre les cotes de ritalie et cedes 

de la Croatie et de la Dalmatie. Maigre des vents 

contraires et une fiirieuse tempete, il n’avait mis que 

dix heures pour accomplir sa traversee. Petit de di¬ 

mensions, il semblait une ecaille de noix au sein des 

flots agites dont la rage persistante incommoda plus 

d’un passager. 

Certains attribuerent cette perturbation atmosphe- 

rique a une eclipse partielle de soleil dont quelques 

heures apres nous pouvions contempler le phenomene 

pendant un arret a la station d’Agram, une des villes 

les plus importantes de la Croatie. La voie ferree y 

conduit en s’elevant insensiblement par une serie de 

lacets gracieux qui menagent a tout instant des echap- 

pees les plus variees sur les cotes riantes de I’Adria- 

tique. 

Le meme soir, nous arrivions a Budapest. L’aspect 

de la ville est trop connu pour que je m’y arrete. Tra¬ 

versee par le Danube aux eaux blondes, comme Tap- 

pellent ses habitants, la capitale du royaume liongrois 

comprend, a proprement parler, une double cite : Buda 

et Pest, etablie de chaque cote du fleuve, mais reliee 

par une serie de pouts gigantesques qui font I’admi- 

ration des visiteurs. Quoiqu’elle ne soit encore qu’en 

voie de formation, on devine, au travers des construc¬ 

tions clinquantes de nouveaute, Torgueil national du 
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peuple Magyar. La residence royale de Biida_, le Par- 

lement et le Palais de I’Acadcmie a Pest, par leiir ma¬ 

gnificence toiitemoderne, manifestent au monde entier 

la volonte de cette race energique. 

Apres line unit de repos, apres avoir visite les curio- 

sites de la ville et contemple le panorama enchanteur 

qu’offrait a nos regards le fleuve aiix eaux rapides, 

nous reprenons Pitineraire projete et desormais fixe 

de notre voyage : Belgrade, Nisch, Uskub et Saloni- 

que. 

Le parcours de Budapest a Belgrade, par la voie 

ferree, n’exige pas plus de sept heures, grace a la par- 

faite organisation du service des chemins de fer dans 

le royaume hongrois. B est certainement plus agreable, 

en ete, et plus pittoresque, de descendre le cours du 

Danube, mais la traversee des immenses steppes qui 

s’etendent dans toute la region meridionale de la Hon- 

grie n’est pas depourvue de charmes. Dans la Puszta — 

c’est le nom magyar de la campagne hongroise — les 

villages sont pen nombreux; Ton rencontre plutot de 

vastes metairies tantot isolees, tantot reunies en grou- 

pes. La culture y est intense et s’etend aux produits les 

plus varies. De grands troupeaux de pores, de moutons, 

de betes a comes, y paissent dans de grasses prairies. 

Mais, par-dessus tout, I’habitant de ces fertiles con- 
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trees est admirable dompteur de chevaux doiit la race 

speciale est bien connue dans les armees europeeimes 

et meme japonaises. 

An fur et a mesure que Ton descend vers le midi, 

les costumes nationaux, la langue, les usages changent 

d’aspect:du magyar Ton passe au slave. Les Serbesse 

sont etablis en Hongrie surtout depuis le XVIT® siecle, 

epoque durant laquelle le croissant de I’lslam avait 

pris possession de leur sol natal. 

C’est pour s’opposer a la marche toujours enva- 

hissante des musulmans que les habitants retranche- 

rent toutes les hauteurs et entourerent les villes de 

hautes murailles, comme nous nous en apercevions en 

traversant, dans la course rapide de notre train, gorges 

et vallees. Successivement nous rencontrons Ujvidek, 

en serbe, Novisad, baigne par les eaux du Danube, 

puis, apres avoir franchi le fleuve sur un pont long 

de 430 metres, Petervarad-var (en serbe, Petrovara- 

din) qu’on a sumomme le Gibraltar hongrois a cause 

de sa double et formidable forteresse abritant 20.000 

soldats, enfin, Karlovitch (en hongrois, Karlocza, en 

serbe, Karlovtzi) qui oompte 5.650 habitants serbes et 

creates. 

Cette ville est celebre dans I’histoire par la paix con- 

clue en 1699 entre I’Autriche, la llussie, la Pologne, 
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la republique de Venise et la Turquie qui dut rendre 

a I’Autriclie le fruit de deux siecles de conquetes. 

Elle est encore le siege d’un Archeveque, qui, en 

qualite de chef de I’Eglise autocephale du meme nom, 

porte le titre de Patriarclie orthodoxe. Sept dioceses 

avec uric population globale d’un pen plus d’un million 

lui obeissent dep'uis I’annee 1848, ou un manifeste 

imperial lui a decerne les prerogatives patriarcales. 

A Karlovitch, il y a un seminaire de theologie, un 

gynmase et un lycee pour les Serbes de Hongrie. 

Nous traversons maintenant la pointe extreme de 

la Slavonic. Voici Semlin (en liongrois, Ziniony) situe 

sur le confluent du Danube et de la Save qu’on tra¬ 

verse sur un large pont. Enfin, nous arrivons a Bel¬ 

grade. 

11 est onze heures du soir quand le train entre en 

gare. 

Le mot slave Beograd signifie Ville Blanche, appel¬ 

lation qui lui est appliquee a bon droit a cause du 

blanc crepi qui couvre toutes ses habitations. 

En 1521, sous Soliman II, Belgrade tomba entre les 

mains des Turcs qui, apres en avoir ete chasses et 

I’avoir reprise plusieurs fois, furent contraints de 

Eabandonner definitivement en 1867. Dans la forte- 

resse qui domine le fleuve du cote de la Hongrie, on 

montrc encore la sepultrrre d’lm croyant qui a nrerite 
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les honneurs de la saintete, et le mausolee du grand 
t 

vizir Kara Mustafa, etrangle pour avoir ete vaincu a 

Vienne, 

Cette forteresse fait partie d’une promenade publiqiie 

appelee Kaliniegdan. Les flaneurs nombreux qn’on y 

rencontre pensent sans doute bien peu qu’ils foulent 

aux piecis une (erre arrosee du sang des defenseurs de 

leur independance. 

Belgrade n’offre rien de remarquable dans ses con¬ 

structions. En Iraversant ses rues tortueuses et inegales 

et surtoiit en longeant les murs du nouveau palais 

royal, on se rappelle avec un frisson d’effroi le mas¬ 

sacre du Roi Alexandre et de la Heine Draga qui en- 

sanglanta ses murs le 11 juin 1903. La capitale du 

royaume est en meme temps le siege du metropolitain 

et do son saint-synode qui se trouvent a la tete de 

I’egliso nationale depuis I’annee 1879. Au moment do 

noire sejour dans cette ville, il s’agissait de I’elec- 

tion d’un nouveau metropolitain et nous voyions les 

eveques et les arclieveques accourus de toutes les pro¬ 

vinces ecclesiastiques se rendre a beure fixe dans un 

local determine, on ils devaient proceder au clioix d’un 

titulaire qui tondm finalement sur Earchimandrite d’un 

monastere, 

L’egliso catliedrale est une construction de la Renais¬ 

sance, sajis apparence a I’exterieur, mais, comme tou- 
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tes les eglises orieiitales, etiiicelante a I’interieiir d’ico- 

nes, de lustres et de lainpes dorees. 

En Serbie, Ton ne compte malheureusement aucun 

catholicpie de rite greco-slave uiii (1). Seules, luie pe¬ 

tite chapelle situee a rinterieur de I’ambassade austro- 

hougroise et quekiues families qui s’y rattacheiit, rap- 

BELGRADE. 

pellent aux habitants et aux visiteiirs le grand nom 

de I’Eglise Roniaine. 

1. Pour ceux de nos lectours qui rignoreraient, jo remarquerai 
quo les rites orientaux ne constituent pas par oux -memes une se¬ 
paration d’avec le Siege apostoliquo et catholicfuo de Romo. Bien 
au contraire. Les Souverains Pontifes les ont toujours approu- 
ves, defendus, encourages. Its recfuierent seuleinent des fideles 
(pii les suivent, I’unite de doctrine et do sentiments avec le centre 
do la vraie Eglise. C’est la raison pour laquelle on ajoute tou¬ 
jours le qualificatif unis aux cliretiens designes selon le rite au- 
quel ils appartiennent. j 
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II 

La Serine cst iin petit royaiime de deux millions et 

demi d’liabitants. Son sol est traverse par de riches 

Ciloiis mineraux et carboniferes, et, en ete, convert de 

moissons dorees. Le paysage moiitagneux et boise est 

agremente de-ci de-la par uii monastere tlanque d’un 

campanile elance qni se perd dans la verdure. Dans 

ces contrees paisibles. les habitants, sans montrer nne 

grande sympathie ponr ceux qni ne sont pas anto- 

chtones, menent nne vie tonte patriarcale. Rennis sons 

nn senl toit, tan tot membres d’une meme famille qni 

pent compter plnsieurs generations, tantot rapproches 

senlement par les liens d’une amitie pent-etre seculaire, 

ils occupent de petites maisons aux parois d’argile 

dont le groupement forme parfois des villages tres 

etendus. 

Ces details et d’autres encore, nous les apprenons, 

tandis qne nous traversons dans tonte sa longueur le 

royaume de Serbie pour nous rendre a Salonique. A 

I’nii des arrets du train, nous vimes monter dans notre 

coinpartiment, on dejii nous faisait compagnie un ar- 

cheveqne serbe, nne dame an type etranger. Quelle ne 

fut pas notre surprise, quand, s’apercevant qne nous 

parlions francais, elle s’adressa a nous dans la meme 

langue et surtout quand elle nous apprit qu’elle etait 
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beige? Son mari, etabli dans ce pays comme beaucoup 

d’autres beiges, exploitait des forets, tandis qu’un fils 

unique se mourait d’une maladie de langueur a I’hopi- 

tal de Zagrab. Pauvre mere, elle revenait de oette ville 

pour annoncer la triste nouvelle au compagnon de sa 

vie! Les yeux voiles de larmes, elle desoendit quelques 

stations plus loin pour s’enfoncer dans I’interieur du 

pays. 

Nous filions a toute vapeur sur Nisch. De loin, Ton 

poiivait apercevoir la ville, protegee de tons cotes 

par des forts aux constructions massives, avec sa ca- 

thedrale byzantine surniontee de cinq coupoles ©t con- 

trastant singulierement avec les minarets de ses deux 

mosquees. Au point de vue strategique, cette place- 

forte est d’une importance capitale, car elle commande 

toutes les routes qui debouchent en Bulgarie et en Ma¬ 

cedoine. Nisch est I’antique Naissus, pres duqiiel 

Claude II defit les Goths en 269 et ou vit le jour 

Constantin le Grand. 

Ici la voie ferree se bifurcpie. Du cote gauche, I’on 

se rend a Constantinople en passant par Sofia et 

Philippopoli; dans la direction opposee, s’ouvre la 

route de Vranja-Salonique. Cette route est la notre. 

Nous longeons d’abord le cours de la Morawa dans 

la vallee superbe que ce fleuve a creusee. Les types se 

transforment toujours davantage pour faire place aux 
Voyage de deux B^n^dictins. 2 
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teints basanes des populations orientales. Les cos¬ 

tumes europeens disparaissent aussi. Le fez couronne 

la plupart de ces tetes aux cheveux crepus. Les hom¬ 

ines out le visage bouffi et souvent imberbe, et por¬ 

tent de larges pantalons aux multiples plis; on voit 

beaucoup de femmes dont la face est voilee. C’est dire 

assez que nous sommes entres en Turquie. Voici Zibef- 

tsche. Le train stoppe. Tout le monde descend. 11 faut 

exhiber ses bagages; on va examiner les passe-ports. 

Nous avions eu la bonne precaution de faire venir 

les notres du departement des affaires etrangeres a 

Bruxelles, par I’aimable entremise de M. le baron 

d’Erp, envoye extraordinaire et ministre plenipoten- 

liaire de S. M. le roi des Beiges pres le Saint-Siege. 

Ce sold de superbes papiers-parcliemins aux armes 

beiges, munis de tons les sceaux et timbres regle- 

mentaires. 

A Home, le consul de Serbie y avait appose sa 

signature pour obtemperer aux lois du pays qu’il re¬ 

presente; a Belgrade, celui de I’empire ottoman y avait 

ajoute un griffonnage tout special a Tecriture de ses 

conuationaux. ]\Lus, tandis qu’en Serbie, le passe-port 

etail une pure forinalite, sur le territoire de S. M. 

Abdul-llamid, c’est tout autre chose! Sur le perron de 

la gare, Lrois ou quatre officiers de police devant de 

grands registres ouverts attendaient les voyageurs qui 
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se presenteiit a la queue leu-leu. Nous void tendant 
nos magnifiques papiers reluisant de fraicheur et de 
proprete! Tout est examine, lu, relu, copie avec un 

soin, un scrupule qui nous etonnent, au milieu d’un si¬ 
lence de mort. Enfin, on nous les rend et on nous fait 

passer dans la salle de la douane. 

La, meme mutisme, meme flegme chez les em¬ 

ployes. Et ils sont legion. II y en a de grands, de 

moyens, de petits. Aucun sourire ne deride leurs vi¬ 
sages fronces; on dirait qu’ils portent sur les epaules 
les soiicis du monde entier. Nous ouvrons nos valises ; 

les regards de nos douaniers se portent immediatement 
sur les livres et les imprimes. Un a un ils sont tires 

dehors et portes vers un groupe de tout jeunes agents 
qu’on dirait des collegiens en uniforme. Nous portions 

avec nous des livres liturgiques grecs et j’avais em- 
balle une douzaine d’exemplaires d’une petite bro¬ 
chure traitant des oeuvres et des actes de Leon XI!I 

en faveur des eglises orientales (1); ceux-ci devaient 
avoir dans le cours du voyage une odyssee homerique. 

C'es employes ne savent i)robablement pas lire le grec. 
Ten iinporte. La fiction I’enqjorte chez eux ; ils effenil- 
lent ces brochures et ces livres et leur devoir est ac- 

1. Leone XIII e la Chiesa Greca. Roma, Tipografia Tata Gio¬ 
vanni, 1904. Le meme opuscule a ete traduit en grec moderne. 
Freri, Syros, 1905. 
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compli! On me les rend done. Puis des mains noires et 

luisantes fouillent jusqu’aii moindre repli de la valise. 

Pour s’en debarrasser, les voyageurs im pen an con- 

rant des mceurs ottomanes recourent parfois a cet inno- 

cent stratageme. En meme temps que le gabelou, ils 

passent, aussi delicatement que possible, une petite 

piece d’argent sous les objets et le linge. Des que le 

douanier a senti le contact du metal, il retire habile- 

ment ses mains et tout est en regie. 

La voie ferree, a la frontiere turque, prend aussi sa 

physionomie particuliere. De chaque cote, a la dis¬ 

tance de quelques kilometres, sont etablis des postes 

de soldats charges de surveiller la voie tout le long 

de son parcours. Ces mesures extremes ont ete prises 

a la suite des troubles revolutionnaires qui, il y a 

quelques annees, ensanglanterent ces regions. Aux 

abords des pouts et aux issues des tunnels, les postes 

sont doubles. Ouand le train passe devant eux, tons 

les homines sortent de leurs tentes et presentent les 

armes, tandis qu’aux stations on les voit circuler lente- 

ment, lentement, de chaque cote des voitures. Pauvres 

jeunes gens! ils ont Pair bien debonnaire sous leurs 

uniformes passes et rapieces; leur fusil rouille, de- 

mode, ne ferait pas grand’peur aux armees europeen- 

nes. 
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All moiiis telles furent ines premieres impressions 

a la gare de Zibeftsclie. Les operations de la police 

et de la douane terniinees, le train se remet en mar- 

che et Ton continue a descendre la vallee de la Mo- 

rawa. Plus Ton penetre a I’interieur de la Macedoine, 

au moins dans cette province, et plus les collines se 

depouillent des bois, leur parure naturelle. Est-ce effet 

d’incurie de la part du gouvernement turc, ou a-t-il 

voulu detruire a dessein ces repaires faciles du bri¬ 

gandage et de la rapine? On lui prete ces deux rai¬ 

sons pour expliquer le deboisement progressif de son 

territoire. 

Voici que nous atteignons Uskub, la Scopi des an- 

ciens, chef-lieu de la province de Kossowo. Cette ville 

contient 70.000 habitants se partageant entre Serbes, 

Bulgares, Turcs et Albanais qui y trouvent le principal 

debouche de leur commerce. 

Les Albanais, on le salt, s’appellent Miridites ou 

Arnaoutes (1), selon qu’ils sont catlioliques ou maho- 

metans. Ils occupent I’ancienne Epire, I’lllyrie et une 

partie de la Macedoine. Au nombre de 2.000.000 envi¬ 

ron, ils fournissent a rarniee ottomane ses meilleurs 

et ses plus surs soldats. Dans la vie privee, ils se dis- 

1. Le mot Arnaoutes (Arnautes) derive du grec 'Xp^aviToi, corrup¬ 
tion de 'AXpavLToi, iiom par lequel les Byzantiiis desigiiaient ce 
peuple. 
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tiiigueiit par leurs inoeurs patriarcales; il semble que 

leurs halites montagnes soient uiie barriere natarelle 

coiitre toute immixtion etrangere. Comine tons les 

Orientaux, les Albaiiais 

sont anirnes envers les 

etrangers des senti¬ 

ments de la plus noble 

coLirtoisie. 

Nous firnes I’expe- 

rience de cette hospita- 

lite spontanoe dans no¬ 

ire modeste comparti 

ment qui, a Uskub, s’e- 

tait rempli de ces bra¬ 

ves Arnautes. 

lls avaient introduit 

dans le couloir de la 

voiture une longue 

theorie de pesants pa- 

niers et de cruchons de 

terre cuite qui en ge- 

iiaient la circulation. Je me demandais pourquoi on 

laissait entrer ces gens avec taut d’objets encom- 

brants. Ne juge pas ton prochain en Turquie comme 

en Europe, eus-je a me dire a la fin du voyage. 

Partis de Belgrade au milieu de la nuit, nous n’avions 

UN ALBANAIS MIRIDITE. 
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pu nous procurer grand’chose sur notre route; aussi 

dans rapres-midi, avions-nous grand appetit. Un mar- 

chand albanais assis a ines cotes, ayant cru remarquer 

notre disette, m’adressa la parole en une langue qu’il 

me semblait ouTr pour la premiere fois. Je lui repondis 

en grec, puis en franpais, puis en allemand. Peine per¬ 

due! Tous les idiomes cpue nous connaissions y passe- 

rent, y compris quelques mots slaves, mais rien. De la 

on arriva aux gestes, et quiconque a fait un sejour si 

court soit-il en Italie ou dans les pays meridionaux 

s’en tire toujours avec la mimique parlante. L’Albanais 

se retourna vers son fils, adolescent imberbe, assis a 

ses pieds sur une corbeille d’osier. A partir de ce 

moment, nous ne sumes qu’admirer de plus, la gene- 

rosite du pere ou I’obeissance du fils. Les paniers s’ou- 

vrirent, le pere parlait et I’enfant passait et repas- 

sait d’inepuisables provisions de bouclie. Ce fut aussi 

le moyen de connaitre les mets nationaux des Alba¬ 

nais : pain bis, caviar, tranches de courge aux piquan- 

tes epices, bananes, douceurs de miel frais, etc. Et 

quand la soif se faisait sentir, rainiable jouvenceau 

puisait un verre d’eau restee fraiche et limpide dans les 

brocs de terre cuite, vus d’un si mauvais ceil quelques 

minutes auparavant. Quand son service fut termine, 

mais seulement alors, il songea a se rassasier lui- 

meme. Bel exemple de desinteressement et de filiate 
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soumission, reciieilli au seiii de populations mahome- 

tanes, quo je me proposals de rappeler souveiit a nos 

jeuiies gens d’Europe! 

Apres avoir passe une region accidentee, nous pene- 

trons dans la grande plaine qui va se perdre dans 

les flots de la mer bleue. 

Dans le langage du pays, on la nomine Campania 

ou Wardaria, et Ton vante ses produits de toutes 

sortes : mais, tabacs, vins, grenades, mures et coton. 

Le soleil couchant eclairait de ses lueurs rougeatres 

ces nappes de culture qui fuyaient devant nous ser- 

rees et multicolores. Bientot son disque disparut a 

rhorizon, tandis qu’au loin, dans la penombre de cette 

nuit d’ete, mille points scintillaient : c’etaient les feux 

allmnes sur les longs minarets des nombreuses mos- 

quees de Salonique. 

Ill 

Salonique, en grec Selanik en turc, est 

apres Constantinople la ville la plus importante de 

la Turquie d’Europe. Deja dans I’antiquite, elle etait 

mise au premier rang. Son port etait uni d’un cote a 

Byzance, de I’autre a Durazzo, par une grande voie 

romaine connue sous le nom de Via Eynatia. Saint 

Paul y fonda une communaute chretienne et ecrivit 

deux epitres a ses habitants. Du VD au XID siecle, la 
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ville tomba successivement eiitre les mains de hordes 

slaves, sarrasiiies et normandes, jiiscru’a ce que les 

Turcs s’en emparerent le 29 mars 1430. Salonique est 

le chef-lieu du villayet de meme nom et la residence 

du « Moushir » on commandant general de la Mace¬ 

doine. 

En descendant du train, nous eumes la joie de trou- 

ver notre ami, M. Jean Calavasis, qui nous conduisit 

chez les Messieurs de la Mission ou nous etions atten- 

dus. 

Nous avions deux jours a passer en leur compagnie 

avant de nous embarquer pour le Mont-Athos. Ce fut 

I’occasion de nous familiariser entierement avec la vie 

orientale. 

Promenons-nous dans cette ville interessante. Par- 

tant du rivage et s’elevant jusqu’a une hauteur de 200 

rn., elle s’etage en amphitheatre sur les flancs du mont 

Kortatsch (1.200 m.), formant un vaste quadrilatere en- 

toure de murailles crenelees et couronne d’une puis- 

sante citadelle. Sa population est de 110.000 habitants, 

dont 30.000 sont Turcs, 20.000 Grecs, Bulgares ou 

Francs (1); le reste, plus de la nioitie, se compose de 

1. On appelle Francs, en grec <i'pdyKoi, en arabe Frayige, les 
europeens en general, mais plus particuliereinent ceux qui se sont 
etablis en Orient et que nous connaissons sous le noin de Le- 
vantins. II n’y a, pas a douter que cette appellation date du 
sejour des croises dans ces contrees. —• Elle revient dans une 
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Juifs, qui, dans le Levant, sont fort nombreiix. On les 

appelle Aclikenachim, s’ils sont alleinands et slaves, 

Sephardim, s’ils son! espagnols. Ces derniers, chas- 

ses de lenr patrie sous Ferdinand le Catholique en 

1492, vinrent s’etablir dans le Levant, surtout a Cons¬ 

tantinople et a Salonique. Vers la fin dn XVIF siecle, 

nne partie de ceiix qui s’etaient etablis dans cette der- 

niere ville firent schisme et eml)rasserent I’lslamisme 

sous le nom de Mamim on Deunme. Leurs coreligion- 

naires, toutefois, n’ont pas grande confiance dans leur 

conversion. 

A Salonique, les Israelites ont a leur tete uii grand 

Rabbin et possedent jusqu’a trente synagogues. La plu- 

part des portefaix se recrutent parmi eux; ils se sont 

fait aussi une specialite des petits metiers que negligent 

les autres immigres. On les reconnait a leur longue 

robe (kaftan) et a leur aspect sale et deguenille; car, 

en Orient, les Juifs ii’ont pas toujours, comme dans le 

reste de I’Europe, la premiere place sur le marche fi¬ 

nancier. Aux devantures de leurs boutiques, on lit sou- 

vent des inscriptions en lettres liebraiques. Que Ton 

expression italienne tres familiere a tons les Orientaux pour 
designer les heures du jour et de la nuit selon le systeme euro- 
peon ou le comput mahometan. (juand on demande quelle lieure 
il est, on vous repond par cette distinction, alia franca, il est telle 
heure, alia tiirca, telle autre. — L’appellatif pufxalos est appli¬ 
que an grec pur sang; le mot arabe roum, en Syrie et en Pales¬ 
tine, est, de meine, reserve aux fideles de rit grec. 
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ne s’y trompe pas! C’est de respagnol. Les sepliardims 

parlent encore la langue catalane et impriment des 

journaux dans cet. idiome, tout en se servant des 

caracteres rabbiniques. 

Apres les Juifs, ce sont les inoours des Turcs qui pi- 

quent le plus la curiosite des etrangers. On volt des Mu- 

sulmans de toutes les couleurs a Salonique, depuis le 

noir d’Ethiopie jusqu’au Tartare. De sa nature, le Turc 

est debonnaire et doux; il aiine la vie sedentaire et 

insouciante. Mais ce que nous appelons indolence et 

paresse est, dans la pensee du croyant, temperance et 

confiance en Dieu. Le Prophete, en effet, a rappele a 

ses fideles le mot de I’Evangile : « Ne t’inquiete pas du 

lendemain. Dieu pourvoira a tes besoins, comme il 

pense aux lis des cbamps et aux oiseaux du del. » 

Aussi bien, les Osmans n’aiment-ils pas la specula¬ 

tion calculee. Malgre leurs grandes conquetes, ils n’ont 

pas I’esprit d’entreprise et d’organisation. Quand ils 

n’ont pas besoin de I’etranger, ils affectent un certain 

dedain pour lui et se drapent dans une suffisance 

d’eux-memes et dans une dignite forcee qu’on observe 

cliez eux des le premier age. «La beaute appartient aux 

Circassiens (1), dit un de leurs proverbes, le commerce 

1. Les Circassiens appartiennent a une population originaire 
du Caucase qu'i!s abandonnerent en grand nombre apres I’occu- 
pation russe. Le gouvernement turc les refoula en Asie-Mineure et 
en Thrace. 
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et la richesse aux Grecs et aux Arnienieiis, la science 

aux Europeens et la majeste aux Turcs. » 

Ces observations et bien d’autres encore, nous les 

avoirs faites nous-memes ou bien nous les avoirs re- 

cueillies de la bouche des Lazaristes dont I’amabilite 

durant notre court sejour a Salonique reste un de nos 

plus clrers souvenirs de voyage. 

Le lendemain de notre arrivee etait un dimanche, 

et, comme un des buts priircipaux de notre voyage etait 

de nous initier aux rites et aux autres institutions 

de I’Eglise grecque, nous cherchons a assister aux 

offices religieux. 11s ne devaient pas faire defaut dans 

une ville on relenrent hellenique est fortement repre¬ 

sen te. 

Mais, a traverser ces rues etroites et nralpropres on 

grouillent et se confondent Juifs, Turcs, Slaves, Grecs 

et Albanais, Ton ne dirait pas que c’est le jour du 

Seigneur. Helas! pour beaucoup d’entre eux, en effet, il 

ne Test pas. 
Mais voilii un papas grec (1) ([ui, d’un pas acce- 

lere, se faufile a travers le va-et-vient de la rue en- 

coinbree. Suivons-le, il doit se rendre dans quebiue 

eglise. En effet, il tourne a gauche et disparait au 

1. Papas, en grec TraTTTrds, est le noin qu’on donne a tons les 
pretres de rit grec en Orient, usage qui s’est inaintenu aussi parmi 
le clerge grec de Sidle. 
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milieu de boutiques et de baraquements en bois. Fre- 

quemment, dans les villes levantines, les chretiens out 

dissimule leurs eglises derriere un pate d’liabitations. 

Je m’imagine qu’ils ont voulu ainsi faire diversion et 

detourner les regards et Fattention des mahometans 

toujours prets autrefois a entreprendre la guerre 

sainte. 

L’eglise dans laquelle nous entrons est celle de 

Saint-Minas. Les batiinents et la decoration interieure 

sont d’epoque recente, a part le remarquable ambon 

qui se reclame par son antiquite de I’Eglise primitive 

(IXe s.) Un pen pins loin, toujours du cote des quais, 

nous rencontrons I’eglise de Sairit-Theodore. Jusqu’au 

XVIU siecle, un monastere de moniales grecques y 

etait attache. Une autre eglise, plus moderne, dediee 

a VHi/papante (1), s’eleve non loin des niurs d’en- 

ceinte. 

Apres avoir assiste aux services religieux et exa¬ 

mine les objets interessants que Ton pent voir dans 

ces diverses eglises et que je ne m’arreterai pas a 

decrire en cet endroit, parce que la suite naturelle de 

ce recit ni’amenera a en parler en detail, nous visitons 

les quelques vestiges de la civilisation greco-romaine 

1. llypapaute, eti grec'TiraTravTfi (^Rencontre), est Le jioin lieor- 
tologique grec de la Purification de la Sainte Vierge, parce 
qu’en ce jour, elle s’y rencontra dans le temple avec le vieillard 
Simeon. 
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que conserve Salonique : quatre colonnes corinthien- 

nes faisant partie des Propylees de I’Hippodrome et 

rarc-de-triomplie de Constantin, autrefois convert de 

inarbres et de bas-reliefs, aujourd’hiii squelette de l)ri- 

ques rouges. 

Un autre moment de la journee fut reserve a la 

visite des mosquees. La plupart d’entre elles sont 

d’anciennes eglises dont la majestueuse architecture at- 

teste la puissance du cliristianisme primitif en cette 

ville. La principale, qui a garde son nom chretien de 

Sainte-Sophie, est construite a dimensions reduites 

sur le modele de la grande basilique justinienne. On 

y voit encore un ainbon en vert antique et dans la 

coupole, sous le platrage profanateur des disciples de 

Mahomet, on distingue les contours d’une Ascension en 

superbes mosaiques. Nous visitons successivement 

Saint-Ceorges en forme de rotonde, la mosquee Souk- 

Su, autrefois I’eglise des douze Apotres, puis Saint- 

Dirnitri, appele par les Turcs Kassimije, magnifique 

basilique a cinq nefs ressemblant beaucoup a Saint- 

Vital de Ravenne. Le vaisseau central est flan que de 

colonnes en vert antique avec chapiteaux corintliiens. 

Dans un batiment contigu, du cote gauche, Ton montre 

I’endroit oil saint Demetrius (1) fut prisonnier et oil 

1. Pour sa vie, voyoz Acta Sanctorum, t. IV, Oct. p. 123. 
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il a trouve la sepulture. C’est un lieu de pelerinage 

ties frequente par les Grecs. 

Nous laissons de cote d’autres mosquees, car le 

temps fait defaut. Au reste, si Ton met a part I’inte- 

ret artistique et les souvenirs religieux qui s’y ratta- 

chent, quand elles representent la transformation d’un 

ancien temple chretieii, elles sont toutes disposees sur 

le meme modele. Souveiit on y penetre par un grand 

narthex. Dans la partie orieiitale, presque toujours ter- 

niinee en abside, on voit une petite niche qui n’est pas 

situee dans I’axe du batiment on du cote de Test comme 

tout autel Chretien, mais un pen vers le sud, dans la 

direction de la Mecque. C’est le « Mihrab », autel obli¬ 

ge de toute mosquee. Des nattes en ete, des tapis en 

hiver, recouvrent le pavement, mais ils ont tons cette 

meme direction transversale, qui deplait a I’ceil, parce 

qu’elle trouble rharmonie des lignes architecturales. Le 

Mihrab est ordinairement en marbre orne de riches 

sculptures; il est flanque de deux cierges gigantesques 

a rimitation de ceux qui brident aux cotes du tombeau 

du Prophete, a la Mecque. Quand la cire en sera con- 

sommee, disent les croyants, le monde perira. Aussi 

bien, — mais ceci ne se dit pas toul haul, — ajoute- 

t-on du combustible au fur et a mesure gu’il disparait. 

A droite de I’autel, se dresse une cliaire de verite, le 

« mimbar », d’ou le « Klidtib » on predicateur fait cha- 
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que vendredi entendre la parole du Prophete. Une 

autre tribune, dressee sur deux colonnes, sert aux 

lectures du Coran. Enfin, les « MouadJiin », pretres 

de rislam, invitent les fideles a la priere perches sur 

une haute plateforme que Ton nomine « masiaha ». 

Voila tout le mobilier d’une mosquee. Sur les parois, 

pas de peintures, pas de sculptures possibles : le Co¬ 

ran defend toute representation d’etres vivants. Des 

voutes ou des arcs pendent d’immenses lustres ornes 

d’oeufs d’autruche et de dents d’elephant dont on allu- 

me les lampions pendant les nuits du Ramasan, grand 

Careme des Mahometans qui a lieu le neuvieme mois 

de leur annee (1). 

All lieu de nos clochers, les longs minarets achevent 

de caracteriser les temples Islamites. Ils s’elevent au 

nombre de deux, de quatre, parfois plus encore, aux 

coins de la construction centrale, perces a differentes 

hauteurs de galeries a jour, d’ou cinq fois par jour 

le Mouadhin appelle a la priere les disciples de Maho¬ 

met. 

Une apres-midi, toujours en compagnie de nos ho- 

tes obligeants, nous voulumes visiter le seminaire bul- 

gare dirige par leurs confreres. Pour nous y rendre, 

1. L’annee musulmane comprend douze inois luiiaires de vingt- 
neuf a trente jours chacun, ce qiii la read de onze jours plus 
courte que la notre. 

Voyage de deux B^n^dictins. 3 
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nous prenons le tramway qui traverse la ville dans 

toute sa longueur. La ligne construite par des Beiges 

est exploitee par eux aussi, mais nos compatriotes ont 

du se soumettre aux exigences des moeurs musulma- 

nes. C’est ainsi que chaque voiture doit etre munie 

d’un compartiment comportant des sieges separes des 

autres. Des qu’une turquesse monte dans le tram, 

elle a le droit de s’y installer, et le conducteur baisse 

des rideaux I’isolant ainsi du reste des voyageurs. 

L’e seminaire bulgare, que je viens de mentionner, 

est situe a Zeitenlik, a peu de distance de la muraille 

d’enceinte, dans un endroit solitaire et sauvage ou 

paissent dans la broussaille quelques moutons dechar- 

nes. Descendus du tram et passes sous I’arc d’une 

porte monumentale, nous traversons d’abord un cime- 

tiere turc qui, a cause de la proximite avec la ville, 

serait considere dans nos nations civilisees comme un 

danger pour rhygiene publique; mais dans les cites tur- 

ques il y a des champs de morts a I’interieur meme 

de I’enceinte. 11s sont facilement reconnaissables aux 

cypres elances qui s’y dressent toujours. Le sol est 

seme de pierres rectangulaires ornees d’inscriptions 

coraniques et surmontees du turban ture, II y en a une 

pour chaque tombe. Nous marchons au milieu des res- 

tes de ces pauvres mortels qui n’ont pas connu la grace 

du bapteme et dont la derniere demeure ici-bas n’est 
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pas abritee de la croix, symbol© d’esperance et 

d’am our, 

L'e seminaire est frequente par une trentaine de 

jeunes gens qui, a Tissue de leurs etudes, vont etre 

dissemines dans les paroisses de la Macedoine. Ils 

appartiennent tons a la race bnlgare. On sait combien 

cette nation, qui vient de se reveiller, est avide d’in- 

dependance et de liberte et aspire a occuper la vaste 

contree que Philippe tenait autrefois sous son sceptre. 

On comprend aussi que les Grecs, dont Tinflucncc sur 

tout le littoral de la mer Egee est encore considerable, 

soient jaloux de leur hegemonic et disputent le terrain 

a leurs ambitieux voisins. 

Mais treve a la politique! Abandonnons ces demeles 

de cabinet aux grands du monde et chantons plutot avec 

les hoetes de THellade les beautes physiques du golfe 

que Ton apprecie et decouvre mieux encore en se 

dirigeant vers Touest, du cote des villas et des jardins 

verdoyants du Kalameria, le quartier europeen, on, 

encore sur Tinvitation des excellents L'azaristes, nous 

passons quelques bonnes heures dans la fraicheur 

et la gaiete de leur residence d’ete. 
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I 

ous sommes an 2 septcinbre ou, selon le caleii- 

1 \ drier des Orthodoxes, an 21aout (1) : jour de 

depart d’lm navire pour le Mont-Athos. 

II est quatre lieures de rapres-midi. Sans plus tarder, 

nous remercions le digne Superieur de sa gracieuse 

hospitalite et, prenant conge de la communaute, nous 

nous dirigeons vers le port ou la fumee noire qui s’e- 

leve au-dessus des paquebots annonce de prochains de¬ 

parts. Sur les quais, le va-et-vient des bardeurs, le 

bruit des caisses tombant lourdement sur le pave, le 

grincement des grues qui chargent et dechargent les 

navires, le tohu-bohu de cette population cosmopolite 

aux costumes et aux laugues les plus varies, tout cela 

contraste singulierement avec le silence et la paix de 

la maison religieuse que nous venous de quitter. Nous 

nous glissons a travers cette fourmiliere liumaine pour 

nous rendre du cote des bureaux de la police et de 

la douane. En Turquie, pour entrer dans une ville 

comme pour en sortir, a n’importe quelle etape de 

son voyage, il faut toujours passer par ces formalites 

exasperantes, avec cette difference qu’au lieu d’un 

1. Les Grecs Orthodoxes, n’ayant jamais voulu adopter la 
reforme du calendrier executee par ordre de Gregoire XIII, 
s’en tiennent au vieux comput julien. Ils sont actuellemeut en 
retard de treize jours sur nous. 
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passe-port la police vous delivre im permis ou « tes- 

kere », siir lequel doivent etre indiqties le lieu de depart 

et celui qu’on veut gagner. Nous flines done inscrire 

sUr notre teskere : Constantinople par le Mont-Athos. 

Trois compagnies de navigation font escale au Mont- 

Athos tout en desservant differents ports de la mer 

Egee. L’une est russe, I’autre ottomane, la troisieme 

grecque. Cette derniere eut nos preferences, non certes 

a cause du luxe de ses installations, mais parce que son 

itineraire concordait parfaitement avec nos plans. 

II etait la, au milieu du golfe paisible, notre petit 

paquebot de la compagnie smyrniote Nea 

aT[j.onlota. La Bomelia — e’est son nom —, pas plus 

que ses congeneres russes et frangais, ne peut accos- 

ter aux quais reserves aux bateaux de marchandises, 

et les eaux ne sont pas partout assez profondes pour 

les recevoir. Des que les formalites de douane et de 

police sont terminees, nous louons une yole et un 

brave armenien nous conduit a force de rames vers 

notre embarcation. Sur le pont du bateau, nous sa- 

luons le capitaine, un smyrniote a la table haute et 

a la figure sympathique. Les cabines sont toutes oc- 

cupees; il faudra nous installer dans le grand salon 

qui sert de salle a manger le jour et, la nuit, change 

en couches ses divans de velours rouge. 

Puis, nous montons sur le pont d’avant ou nous as- 
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sisions a roiiibarquement des dcrniers arrivaiits et aux 

manoeuvres du demarrage. L'e coup d’oeil est inou- 

bliable. Devant nous s’etend la ville de Salonique. Le 

soleil couchant dore de ses derniers rayons les cou- 

poles; dans le lointain, a travers le brouhaha de la 

population qui, apres une journee etouffante, vient 

prendre ses ebats sur la plage, Ton entend la voix stri- 

dente des « Mouadhin », appelant les fideles a la priere 

du soir du haut des minarets converts de feux. 

L'e navire s’eloigne toujours. 

On distingue encore la masse imposante de la cita- 

delle oil gemissent sans doute bien des prisoriniers, 

puis la campagne aux teintes olivatres, et peu apres le 

Golosse de I’Olympe de Thrace qui ecartele au loin 

ses puissantes assises. Enfin, Ton est eii haute mer. 

Les ondes sont aussi calmes que celles d’un lac. Un 

leger zephyr caresse les visages; le ciel commence a 

se peupler de points scintillants. Apres avoir recite 

I’office des complies, la priere du soir liturgique, tan- 

dis que mon cher compagnon, un peu plus en retard 

que moi, se met d’accord avec ses devoirs et sa piete, 

je fais une petite reconnaissance des lieux. 

Au centre du navire, il n’y a pas de pont superieur, 

mais une grande toile sert a proteger des ardeurs du 

soleil et eventuellement de la pluie les pauvres gens 

qui se sont installes sur une grosse natte, etendue 
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aii-dessus des soutes a marchandises. Toiites les races 

et toutes les religions y sont melees. J’y vois des Juifs 

an nez busqne et a la barbe hirsute, des Armeniens, 

des Persans, des Turcs assis sur les talons on eten- 

dus comme des vers : tons orient et se disputent comme 

des maraichers. 

On arrive an gaillard d’avant par une etroite pas- 

serelle. Ici le spectacle est plus curieux encore. 

Le pont est divise dans toute sa longueur en deux 

parties egales par de grandes voiles suspendues aux 

cordages de la mature. Le tribord en est muni de tons 

cotes de fapon a soustraire aux regards indiscrets ceux 

qui s’y sont retranches. Seuls des murmures et des va¬ 

gi ssements trahissent la presence de femmes et d’en- 

fants. En ce moment un coup de vent souleva un coin 

de ces rideaux improvises et j’y vis des femmes tur- 

ques assises sur des nattes, fumant des cigarettes et 

decoupant des tranches de banane et de pain pour le 

rep as du soir. 

Dans le quartier des homines, on ne pouvait faire 

un pas sans heurter des couvertures ou des corps. 

Un gros poussah me barra le chemin. 

Un quart d’heure plus tard, je le contemplais de 

loin occupe a faire sa priere du soir. Tantot il se met- 

tait a genoux et, se repliant deux ou trois fois sur lui- 

meme, il touchait le plancher du front, tantot, se re- 
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levant, il s’inclinait profondement et portait ensuite les 

mains aux oreilles coinme pour ecouter une voix qai 

devait venir de tres loin. Je comprenais a ces gestes 

qu’il attendait d’Allah une reponse a ses supplica¬ 

tions. 

D’autres ne tarderent pas a I’imiter. De leurs levres 

6paisses sortaient des paroles inintelligibles pour moi. 

Mais leur visage melancolique, quo rien autour d’eux 

ne semblait distraire, traliissait une profonde convic¬ 

tion religieuse. Insouciants des regards ou des obser¬ 

vations de ceux qui les contemplaient, ils continuaient 

leurs pro*strations comme dans le silence d’un sanc- 

tuaire. C’est ainsi que, sur les pouts des navires et 

sur les places publiques, dans les bureaux d’une admi¬ 

nistration comme dans les habitations particulieres, 

partout, les Musulmans observent les prescriptions de 

leurs lois religieuses. Je pensais malgre moi au respect 

Immain, dont souffrent tant de nos populations chre- 

tiennes, mais dont le mot meme est ignore dans la lan- 

gue et les coutumes musulmanes. 

De notre cote, on parlait grec. Nos cornpagiions por- 

taient une coiffure de feutre a la forme cyliiidrique (1) 

et un manteau noir a manches evasees. Je n’eus pas 

1. Cette coiffure s’appelle Kamelavkhion ou encore Kalimmav- 
khion. KaXv/u.fx.auxtoi'). , 
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de peine a rcconnaitre en eux des moiiies. Ils se ren- 

daient a I’Atlios, cc qui etait pour nous une bonne 

fortune. Apres avoir vendu a Salonique les produits 

de leurs petits metiers, ils emportaient dans de gran- 

des couvertures les emplettes qu’ils avaient faites au 

bazar ou idans les boutiques europeennes. Le capitaine 

qui faisait sa ronde, observait du coin de I’oeil ces 

bagages encombrants, mais il ne souffla mot par res¬ 

pect sans doute pour I’habit de leurs proprietaires, 

Je profitai de la compagnie de nos moines pour leur 

poser quelques questions sur le mode de se compor- 

ter a I’arrivee a I’Atlios et pour leur demander d’au- 

tres informations qui devaient nous etre tres precieu- 

ses dans la suite. 

Cependant, la unit est tombee, nuit vraiment orien- 

tale par son enervante moiteur, enveloppant tons les 

objets d’alentour dans une mysterieuse penombre. Au- 

tour de nous, les passagers s’appretent a dormir. Dans 

les pays du Levant, les operations du coucher sont 

moins compliquees que chez nous. 

Je voyais les Turcs et ces bons moines eux-memes 

deployer les couvertures qui leur avaient servi de 

siege ou de plaid, puis s’allongeant par terre et se 

serrant les uns centre les autres s’y enrouler complete- 

ment, ressemblant ainsi a d’immenses rnortadelles de 

Bologne alignees. 
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Apres avoir assiste a cc coucher non sans contenir 

un leger sonrire, nous desoendons a noire tour dans 

le salon pour nous etaler a I’orienlale sur les bancs 

bourres. 

Quelques minutes plus tard, Ton n’eiitendait plus 

gue le rytbme daclylique des pistons et le bruissement 

des ondes fendues par la proue du navire, se mariant 

aux sons nasillards et tristes d’liiie melopee turque 

qui nous arrivait du gaillard d’arriere. 

Pauvres niahometans! pensai-je en fermant les yeux; 

leur ame doit etre empreinte de la meme melancolie, 

leurs levres n’effleurent jamais plus que ce demi-sou- 

rire qui en ce jour avait tant frappe toon imagination. 

On dirait que tout leur etre reflete les pales et maus- 

sades rayons du croissant, isymbole de leurs croyances, 

signe de ralliement de leur peuple, tandis que nous, 

disciples de Jesus-Christ, nous sentons nos coeurs exu- 

berer de joie, et nos fronts en resplendissent, car nous 

connaissons la pleine lumiere, nous aimons et nous 

adorons le Soleil de Justice! 

II 

Vers trois heures et demie du matin, nous sommes 

reveilles en sursaut par un remue-menage qui se pro- 

duit au-dessus de nos tetes. Ce sont nos moines qui, 
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profonds connaisseurs des lieux, ont decouvert que 

nous approchons de la Sainte-Montagne. 
Tandis que les passagers de Constantinople et de 

Smyrne poursuivent tranquillement leur sommeil, vite 

nous montons sur le pont. 

En voyageurs desireux de s’instruire, la premiere 

chose que nous faisons, apres avoir adore Dieu et 

invoque son secours, est de nous rendre compte du 

chemin parcouru pendant les heures de repos. 

Ouvrons cette carte. L’aurore nous permet d’y voir 

clair. Entre le golfe de Salonique et celui d’Orfano, 
la presqu’ile de Chalcidique projette dans la mer Egee 
trois promontoires de longueur a peu pres egale. La 
partie la plus orientale de ce trident peninsulaire ayant 

soixante kilometres de long s’eleve graduellement jus- 

qu’a une hauteur de 2.000 metres environ. Cette mon- 

tagne, I’Athos, a donne son nom a la presqu’ile en- 

tiere. 
Deja la peninsule de Cassandra a fui; on apergoit 

ses sommets chenus au-dessus de celle de Longos que 

nous rangeons a gauche. Le navire entre dans le golfe 

de I’Hagion Oros. 
Au loin se detache un long recif noir; c’est le Mont- 

Athos, nous disent les moines. Dans une demi-heure 
nous y serous. Cette ligne indecise se fait de plus 
en plus grande et Ton distingue des faites de diffe- 
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rentes hauteurs, des echancrures dans le flanc de la 

montagne. Puis ce sont des taches blanches au milieu 

d’une verdure obscure, des toits rouges et verts, des 

maisonnettes disseminees partout. On en voit sur le 

rivage, a mi-c6te, sur les hauteurs, au hord des ravins, 

sur les pics des rochers. Jamais je n’oublierai ce spec¬ 

tacle magique qui se deployait insensiblement a nos 

regards, a mesure que nous nous rapprochions de la 

terre ferme et que I’astre du jour sortait des ondes en 

secouant sa chevelure d’or. 

Bientot Ton pent distinguer un petit port; sur la 

jetee, quelques moines et les unifonnes des douaniers 

turcs a la couleur indecise. Deux caiques se detachent 

et viennent a notre rencontre. On dit que I’un d’eux 

porte le « Kaimakam » ou representant du gouverne- 

ment ottoman, I’autre contient la poste avec ses em¬ 

ployes. Entre-temps, notre vapeur a stoppe et, apres les 

formalites d’usage, on permet de debarquer. 

Munis de nos bagages, deja nous etions descendus 

sur le premier pont. En attendant que Ton decrochat 

I’echelle d’accostage et que Ton terminM les manoeu¬ 

vres de bord, je depose une valise a cote de moi. Dans 

la confusion qui regnait, je crois I’appuyer sur un 

paquet de couvertures, mais je vois cette valise s’agiter 

a droite et a gauche, telle une frele nacelle sur une 

mer en furie. Puis tout le paquet se remue comme une 
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grande chrysalide, et de Tune de ses extremites, tandis 

que la valise tombe de cote, je vois sortir d’abord un 

fez rouge, ensuite, une barbe grisonnante et un nez 

bourgeonnant. C’etait un musulinan; j’avais trouble le 

LE PORT DE DAPHNE. 

paisible repos dont il jouissait dans cette posture sin- 

guliere qui, la veille, nous avait tant divertis. 

Notre yole nous amene bien vite pres de la jetee. 

Nous sommes heureusement en compagnie de nos ai- 

mables caloyers, qui sautent a terre plus lestement que 
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nous, et serrent la main a leurs nombreux amis. Une 

barricade clot le passage de la jetee au rivage, jus- 

qu’a ce qu’on ait exhibe ses papiers et ses bagages. 

Sur la Sainte-Montagne elle-meme, il faut se soumettre 

aux reglements draconiens de la douane turqiie. Ins- 

truits par les experiences precedentes, nous avions pris 

quelques precautions pour soustraire nos notes et quel- 

ques livres a la vigilance des employes. Les imprimes 

qui n’avaient pas trouve place dans nos poches sont 

malgre tout I’objet de mire. 'Ex/.'k'riaixaTLy.x fit 

un moine aux douaniers : « ce sont des livres d’egli- 

se ». Ils restent pen convaincus. Enfin, apres des pour¬ 

parlers, des signes de desespoir et un pen d’impatience, 

ils font preuve de grande condescendance. Ils nous 

permettent de reboucler les valises en prenant seu- 

lement en consigne les douze exemplaires de ma bro¬ 

chure grecque. « Ils ne sont pas coiifisques, dit le chef, 

mais on va les examiner au bureau central. Ne vous en 

inquietez pas; on vous les rendra demain ou meme 

cette apres-midi. » 

Forts de cette promesse, trop heureux d’etre libres 

au prix meme d’un petit deboire facilement reparable, 

— car je m’etais propose de distribuer les opuscules 

aux chefs des monasteres, — je rejoins mon confrere 

• echappe cette fois plus vite que moi aux griffes des 

gabelous. 
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Nous nous pamons d’aise tous les deux q'uand nous 

nous nous trouvons sur la terre ferme. 

Daphne (Aacpvy) laurier) — ainsi s’appelle le port 

du Mont-Athos — se compose de quelques maisons 

servant d habitations aux employes de la douane et 

des compagnies de navigation, d’une petite auberge 

et de quelques boutiques. Plus loin, il y a ime cha- 

pelle et des cellules de moines. 

Nous entrons dans la guinguette et le debitant de 

I’auberge nous demande si nous voulons le cafe. En 

Orient, comme d’ailleurs a peu pres dans tous les 

pays meridionaux, on ne prend le matin qu’une petite 

tasse de cafe noir, sans pain et encore moins sans les 

autres agrements d’un dejeuner des pays septentrio- 

naux. Mais qui n’a entendu parler du cafe turc? Reduit 

en poudre tres fine au moyen d’un petit moulin a main, 

le cafe est verse dans une petite quantite d’eau bouil- 

lante. Ce melange, apres avoir etc soumis a une deu- 

xieme cuisson, est verse dans une tasse aux minus¬ 

cules proportions. On y ajoute quelques gouttes d’eau 

fraiche pour precipiter le marc et la liqueur noire est 
servie aux hotes. 

Ill 

Dans I’entre-temps, des dispositions etaient prises 
Voyage de deux Benddictins. , 
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EN ROUTE POUR KARYES. 

pour nous 

rendre a Ka- 

ryes, chef-lieu de 

la republique atho- 

nique. 

Deux forts mulets frappaient du sabot sur les ga- 

lets. Nos bagages soiit fortement rives a I’arriere de 

la selle, et un guide, un brave jeune homme aux Iraits 

caracteristiques de la race slave, attend un signe de 

notre part pour se mettre en marche. 

Nos anciens compagnons de route, les moines, eux, 

vont a pied : ils ne tarderont pas a se disperser dans 

les senders de la montagne pour rejoindre, chacun, 

son propre monastere. Quand nous y passerons, plus 

tard, nous aurons la joie de les y rencontrer. 

Nous enfourclions nos haridelles et nous voila en 

route. 
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Le sentier, apres avoir longe quelqiie temps le bord 

de la mer, monte graduellernent et s’enfoiice dans les 

l-)ois. Mais quelle vegetation luxuriante! La nature, ici, 

n’est pas entravee dans ses droits et elle etale ses mer- 

veilles. Platanes, erables, chenes verts, chataigniers, 

caroubiers, atteignent des dimensions fantastiques. 

Myrtes, genets, coudriers et mille plantes diverses 

tapissent les ravins. 

Notre petite caravane passe sous ces berceaux de 

verdure dans laqaelle la gent ailee aux multiples cou- 

leurs a trouve une paisible demeure. Le roucouleinent 

des toiirterelles roses s’y melent au bruissement d’un 

ruisseau a I’eau cristalline. Nous faisons une petite 

iialte et les mules s’abreuvent. Notre guide detaelie 

un gobelet d’etain suspendu a la fontaine et nous don- 

no a boire do cette lymplio fraiclie et limpido. Ici les 

routes se croisent et de sous la raniee apparaissent a 

droite et a gauche des caloyers, le baton a la main, 

et un petit panier sous le bras. Leur longue cheve- 

luro noueo en torsades est recouverte do la coiffure 

cylindrique. « Ka/y)p.epa aac, bonjour », disent-ils en 

offleurant un aimable sourire sous lour barbe epaisse. 

« EtaQs ■K^oGy.uvnrx'i \ etes-vous des pelerins? » « Oui, 

nous sommcs des pelerins, repondons-nous, et aussi 

des admirateurs de vos bibliotlieqiies, de vos eglises, 
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de VOS inonasteres. Nous venous etudier, nous ins- 

(.ruiro et nous edifier encore. » 

Puis, apres quelques instants de contemplation silen- 

cieuse, les plus respectueux d’entre eux iiiclinent la 

tete en posant la main droite sur la poitrine et ils s’en 

vont cliacim de son cote. On entend leur bourdon trap¬ 

per de sa pointe aigue les rocailles du cliemin creux. 

Nos mulets aussi, qui out repris lialeine, continuent 

docilement la route de Karyes dont ils connaissent les 

lieurts et les detours,- pour I’avoir pratiquee si sou- 

vent. Cette chevauchee a vraiment des cliarmes que 

nos cliemins de fer, nos voitures et nos automobiles 

elles-memes ne connaissent pas. De voies carrossables, 

il n’en est pas question au Mont-Athos. On monte, on 

descend, on suit les plis naturels du teri'ain et tous ces 

mouvements, vos betes les executent avec une telle 

aisance, qu’il ne faut jamais recourir au mors ni a 

la cravaclie, rnais se contenter d’un petit mot d’encou- 

ragement dans les endroits les plus difficiles. 

On comprend qu’un paysage de ce genre offre les 

tableaux les plus enchanteurs. A quelques centaines de 

metres au-dessus du niveau de la mer,^ nous voyons a 

notre gauche le monastere de Xeropotamos avec ses 

toils de tuile disparaissant dans la foret obscure, plus 
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loin, Ic Rossicon, on monastere rnsse, si facilenient 

reconnaissable a ses coiipoles vertes et a ses itnnicn- 

ses facades uniformes et blanclies. Nous en ferons 

connaissance plus tard. Sur le sommet de la moiitagne, 

on pent, pendant quelque temps, admirer de cliaque 

cote les eaux azurees de I’Ocean dans lesquelles la 

presqu’ile athonique a jete son bras de geant. Devant 

nous se perdent dans le lointain les iles de Thasos, de 

Samothraki et un bout de Lemnos. 

Nous redescendons, maintenant, et, au travers des 

branches des gros chenes, apres la lisiere du bois 

formee de hauts chataigniers, au milieu de la campagne 

qni descend en pente douce vers la mer, nous aperce- 

vons un paquet de maisons blanches. C’est Karyes. 

II y aura bientot trois heures que nous chevauchons. 

Notre entree presente quelque chose de triomphal. 

Perches sur nos montures aux flancs desquolles pen¬ 

dent nos grosses valises, Pun derriere I’autre, nous 

passons d’abord devant une serie d’habitations sur les¬ 

quelles courent la glycine et la vigne. Nous appren- 

drons plus tard que la plupart d’entre elles sont occu- 

pees par les representants des grands monasteres. Puis 

nous nous engageons dans une grande rue etroite et 

tortueuse, traversee par les meandres d’un ruisseau au 

gai murmnre. Cette rue est bordee de maisons a uni- 
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que etage, munies de balcons ou surmontees d’auvents 

sous lesqtiels s’etalent de fraiches marchandises. Dans 

le fond de la boutique, on distingue des caloyers qui 

dressent leurs comptes ou vendent leurs produits. Nous 

nous arretons devant Tune d’elles occupee par des 

seculiers. C’est le Z.ziiodoyj.Lov, le grand, I’unique au- 

berge peut-etre de Karyes. 

Aussitot descendus, nous nous enquerons de I’en- 

droit ou siegent les autorites civiles et religieuses. 

Mais ces messieurs ne repoivent pas a ce moment; 

il faudra remettre nos visites a I’apres-midi. 

Ce delai nous vaut roccasion de prendre connais- 

sance de Karyes (1) et de ses environs. 

On lui donne avec raison le nom de capitale de 

I’Athos; car, outre que Karyes est le siege des plus 

hautes autorites de la Sainte-Montagne, c’est le centre 

ou les monasteres viennent s’approvisionner de tons 

les articles de menage et de bouche qu’ils ne peuvent 

se fournir a eux-memes. C’est im vrai bazar ou Ton 

trouve toutes les marchandises, depuis les objets les 

plus necessaires a la vie quotidienne jusqu’a la bim- 

beloterie europeenne. Les moines y trouvent egalement 

1. Kapvai OU Aapat en grec moderne ICapvals. Les uns font 
deriver ce mot de Kdpa, tete; selon d’autres, cette denomination 
provient du grand nombre de noyers dont cet endroit est plante. 
(^Kapvai, noix.) 
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un debouche aux objets de peinture, de sculpture, etc., 

qu’ils fabriquent. 

Notre habit religieux pique la curiosite generate. 

En nous voyant passer devant eux, les moines poussent 

souvent la tete au-dessus des etalages, et demandent 

avec curiosite qui nous sommes et d’ou nous venous. 

D’autres nous invi- 

tent a entrer dans 

leurs inagasins et 

nous off rent une tas- 

se de cafe noir, com- 

me ce bon moine 

tailleur, originaire 

de Crete, qui nous 

montre a cette occa¬ 

sion toutes les etof- 

fes et les patrons 

servant a la confec¬ 

tion des habits du 

moine athonite. 

Un peu plus loin, nous arrivons au konak ou pavilion 

du Kamiakam, Ses fonctions, a peu de choses pres, 

consistent a percevoir les 37,000 francs environ que les 

monasteres payent au souverain ottoman sous forme 

de tribut annuel. 

Une perche au haut de laquelle est hissee une ori- 
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flamme rouge ecarlate Iraversee par uii croissant eii 

Wane, indique le siege de la police turque. Elle a sous 

ses ordres un certain iiombre de gardes, eiitretenus 

par les monasteres, charges de la surveillance et de 

I’ordre sur la Sainte-Montagne (1). 

En retournant a notre auberge, noiis longeons un 

grand batiment carre. C’est I’ecole du Mont-Athos ou 

sont envoyees les jeunes recrues des divers monaste¬ 

res. Pendant notre modeste repas, nous eiitendons des 

moinillons qui s’exercent au chant. De leur voix lege- 

renient nasillarde ils egrenent des roulades ou ils eti- 

tonnent des hynmes ecclesiasliques, ce qui s’harmonise 

mieux avec le milieu ainbiant et conserve la couleur 

locale a ce sejour impregne de tout ce que les institu¬ 

tions byzantines out produit de grand et de beau, et 

dans un ensemble difficile a retrouver ailleurs. 

Grande est dejii I’impression exercee sur nous par 

cette premiere matinee passee sur la Sainte-Montagne. 

Tout ce que nous avions entrevu annonqait quelque 

chose de particulierement instructif et attachant. Mais, 

plus que toute autre chose, Telement monastique de- 

vait frapper deux voyageurs beiiedictins, dont les ins- 

1. Quatre d’entre eux, appeles Seimenides resi¬ 
dent toujours a Karyes; les autres, denomines Serdarides (2:ep- 
ddpides) soiit eparpilles sur tout le territoire athonite. 
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titutions religieuses, en plus d’un point, se confondent 

avec cellos du monachisme oriental. 

Aussi bien, sans nous attarder ado vaines et creuses 

descriptions, insisterons-iious specialement sur ce point 

de vue dans la suite de notre recit, cfui sera occupe tout 

entier a retracer les impressions recueillies au cours 

de nos peregrinations a travers la presqu’ile monas- 

tique. 

Et maintenant que nous y avons pris pied, rappelons 

d’abord brievement ce que Ton sait de son histoire 
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I 

Le Mont-Atlios n’esL pas ignore de rantiguite clas- 

sique. 

Connue par la mythologie sous le nom d’Acte (’Axrxi), 

on rapportait que cette montagne avail surgi dans la 

rner Egee a la suite de la lutte ardente d’un Titan 

avec Jupiter. Le geant aurait detache la masse d’un 

roclier de la Thrace pour le precipiter dans les flots. 

D’apres la fiction rapportee par Homere, Junon, 

fuyant TOlympe, s’etait arretee sur son sommet (1). 

Escliyle, dans sa chaude imagination de poete, ra- 

conte que de grands feux allumes en guise de si- 

gnaux sur le pic de I’Athos annoncerent a I’Hellade 

la chute de Troie (2). 

Pline assure qu’au coucher dii soleil, I’Atlios re- 

couvre de son ornhre Pile de Lemnos (3). 

Enfin, an dire de Thucydide, Brasidas combattit aux 

pieds de la montagne les Pelasges qui, avec d’autres 

peuplades primitives, y avaient construit des villes 

florissantes (4). 

La legende chretiemie continua a illustrer le nom 

1. lliade, ch. VI. v. 229. 

2. Agamemnon, v. 284-285. Ed. Teubner, p. 181. 

3. Ilistoria mundi. L. IV, XII. 

4. Ilistur. Lib. IV. c, 109. Ed. Teubner, p. 343. 
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de I’Athos en ajoutant ses recits na'ifs et pieux. On 

racoiite qne Jesus-Christ, diirant sa vie mortelle, tra- 

versant la mer, sanctifia ce sol de sa presence divine. 

Selon d’aiitres, c’est siir sa cime la pins elevee que le 

demon I’aurait transporte pour lui montrer les empires 

du moiide. En Russie, oil I’Athos joiiit d’lme grande 

popnlarite, on narre dans le peuple qne la Vierge 

Marie, apres I’Ascension de son divin Fils, le visita 

a son tour et que, duraiit son sejour, les habitants, 

abandonnant I’idolatrie, se firent tons chretiens (1). 

Les derniers vestiges de I’idolatrie, selon d’autres, 

auraient disparu par la volonte de Constantin le Grand 

qui fit don de toute la presqu’ile aux ascetes de son 

temps (2). 

Mais si nous abandonnons le terrain de la fable, pour 

nous en tenir aux monumenis de I’histoire, il cst dif¬ 

ficile de preciser a quelle epoque les moines apparu- 

rent sur la Sainte-Montagne. 

On voudrait que ce fut sous le regne de Constantin 

IV Pogonat (668-685). Alors, dans les bourgades qui 

existaient sur ce territoire, il se serait etabli de petites 

communautes et des solitudes se seraient peuplees 

d’ermites connus sous le nom d’besychastes (3). 

1. Gerasimos Sniyrnakes, T6 dytov"Opos. Athenes. An. Constanti- 
nides, p. 14-15. 

2. Ibid. 

3. Ibid., p. IG et suiv.; p. 288 el suiv. 
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II semble qu’un saint anachorete, dii nom de Pierre, 

rhal)ita an commencement da VHP siecle (1), et a la 

fin du siecle suivant, saint Euthyme, quittant les hau¬ 

teurs du mont Olympe en Bitliynie, vint y mener la 

vie ascetique. Or, dit son biographe, il y trouva plu- 

sieiirs maitres et, bientot apres, des imitateurs (2). 

Des auteurs affirment — mais je ne sais jusqu’a 

quel point cette information est exacte — que Jean 

Kolovos, en 869, fonda un monastere dans I’endroit 

nomine la Gt'cinde Bi(jle(^ jUsyaAv] BtyXa)(3). 

II 

Voila pour les origines monastiques. 

II est certain qu’avant le X® siecle, il existait sur le 

Mont-Athos un foyer intense de vie monastique et que 

solitaires et cenobites etaient places sous le gouverne- 

ment d’un superieur unique, qu’on appelait Protevon 

(Hpcoreucov) ou Protos(Howto;). C’est ce que nous attes- 

1. Saint Pierre I’Athonite (681-734) est honore dans I’Eglise 
Grecque an 2 juin. Sur sa vie, Migne. P. G., tome CL. 909-1225. 

2. L. Petit. Les Eveques de Thessalonique. Echos d’Orient, 
IVe annee, p. 218 et suiv. 

3. Smyrnakes, op. cit. p. 22 - 23 et p. 291. Selon M. Ph. 
Meyer, les plus anciennes donnees sur I’existence des moines 
il I’Atlios se rapporteraient au regne de Basile le Mac6donien 
(867-885). Die Raupturkunden fiir die Geschichte der Atlioskloester. 
Leipzig 1904, ch. Ill, p. 29. 
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tent la constitution de Jean I Tzimisces (969-976), et 

les regies de saint Athanase le Lauriote (environ 970- 

1020). Le premier affirme qu’en retablissant I’autorite 

du Protos, il n’a fait que confirmer une tradition an- 
cieniie (1). 

Quant a saint Athanase, son arrivee a I’Athos pro- 
voqua un grand cliangement. 

La vie cenobitique, certes, existait deja en Orient 

et plusieurs saints personnages en avaient formule les 

lois (2). C’est ainsi que, sans parler des regies des 

Peres du desert, les moines orieiitaux suivaient les 

regies de saint Sabas en Palestine, de saint Basile 

en Cappadoce, de saint Theodore de Studion a Cons¬ 
tantinople, etc. 

Saint Athanase, au Mont-Athos, etablit le regime 

de la, vie commune sur de nouvelles bases. On pourrait 

peut-etre comparer son action a celle que saint Benoit 

exerqa sur les monasteres de la Campanie. Comme lui, 

il ne permet de se retirer dans la solitude qu’aux seuls 

moines aguerris dans les exercices de Texistence com- 

1. Art. 28e. Cf. Smyrnakes, p. 299. 

2. On designe ces regies sous le nom de TnwiKd ou Aiarvirui- 
o-as. Il faut soigneusement distinguer plusieurs sortos de Tvwlko.. 

Les uns contierment les rubriques de I’office et de la liturgie; 
d autres^ sont tout uniinent des chartes de fondatioii des monas¬ 
teres, d’autres, des dispositions disciplinaires, ou enfin I’un et 
I’autre tout a la fois. 

Voyage de deux B^n^dictins. 
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mune. Comme lui, il puise son enseignement dans les 

institutions des cenobiarqnes, ses predecesseurs, ct 

donne a sa regie une forme originate qui ne tardera 

pas a etre adoptee sur toiite la Sainte-Montagne (1). 

I>A GUANDE-LAUIIK FONDEE PAR SAIN'l’ ATIIANASE. 

Saint Athanase fonda un grand monastere aiiquel 

fnt dotme le nom de Grande-Laurc, ('ll Miyy.lr, Aa-jpa). 

On y venere encore la tombe du saint fondateur et ses 

1. Parmi les regies ancieiiiies adoptees par saint Athanase, 
on note surtont celle de saint Theodore do Studion, ({ui defend 
d’introdnire des aniinaux feinelles snr le territoiro inonasliqne, 
prohibition qni a snbsiste jns(iu'a nos jours. 
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fils montrent avec orgueil des cypres que Ton fait re¬ 
in enter a son epoque. 

Nicephore II Phokas (963-969), dont le Lauriote avail 

ete I’ami et le conseiller in time, redigea un chryso- 

bulle dans lequel, de par la volonte imperiale, At.ha- 

nase etait constitue superieur des 80 moines du nou¬ 

veau inonastere avec exemption de toute juridiction 
civile ou religieuse. 

Des lors, la Grande-Laure et son oeuvre etaient cou- 

vertes de la protection des empereurs de Byzance. 

Mais cette reforme ne se fit pas sans difficultes. 

Des solitaires et les hesychastes, se plaignant des in¬ 

novations et des empietements des lauriotes, envoye 

rent une deputation a I’empereur Jean I Tzimisces. 

( ette delegation se composait du Protos de la Sainte- 

Montagne, du nom d’AtJianase, et du pieux moine 
Paul. 

Mais de leur cote, les moines reformateurs avaient 

deja fait valoir leurs droits et leurs plans ii la cour de 
Byzance. 

C est a la suite des recriminations des deux partis 

que rhinpereur « ])liilomonaque » naligea ce Typi- 

kon dont il a ete question plus haul,, et dont la plu- 

part des dispositions consacraient toutefois I’action 

<les moines de la Grande-Laure (972). II fit liabilernent 

(‘utrer leur lligouniene dans les assemhiees des supe- 
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rieiirs de I’Athos (1)^ et octoya d’autres privileges, en- 

Ire autres celui d’admettre dans son monastere jusqu’a 

120 inoines. On sait que, pen de temps apres, leur 

noinbre arriva a 800 (2). 

Les nouveaux principes ascetiques de saint Atha- 

nase, si fortement appuyes par I’autorite de I’empereur, 

donnerent un nouvel essor a la vie monastiqiie sur la 

Sainte-Montagne. 

Attires par le renom de la saintete d’Atlianase, Jean, 

conseiller a la cour de Georgie, et son fils Eutliyme 

Tornike, grand general des arinees de Georgie, vin- 

rent s’etablir dans la peninsule. Suivi bientot d’une 

foule de ses connationaux, Jean y fonda le monastere 

des Iberes (Movn rojv ’[ov^pwv), appele simplenient Ivi- 

1. Cf. G. Sclilumberger. L'Epopee hyzantine a la fin du 
siede. Paris 1896. Ch. V, p. 323-327. Le pouvoir central etait etabli 
a Karyes comm alors sous le nom de Mecr?; (art. 21e de la constitu¬ 
tion imperiale). II se composait du Protos qui avait comme adminis- 
trateur un OiKovop-os et comme conseillers les Higoumenes des monas- 
teres (art. 26e)- Ceux-ci, appeles lYpo^^res (art. 2e), forinaient laXwa^is 
rQv repSvTwv (cf. Testament spirituel de saint Athanase). Ils se 
reunissaient trois fois par an pour deliberer sur les interets 
cominuns et sur d’autres graves affaires. Le Protos avait un 
pouvoir fort etendu; en debors de certains points etablis au prea- 
lable, aucune decision ne pouvait se prendre a son insu. — 
Im presidence sur les douze monasteres etablis autour de Su- 
biaco, dont jouissait saint Benoit, devait sans doute s’exercer de 
la ineme fa9on. 

2. Les deux empereurs Nicepbore Pbokas et Jean Tzimisces ont 
leurs portraits au-dessus de la seconde porte d’entr6e de la 
Grandc-Tmure. 
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ron. Co convent resta on possession exclusive des 
Georgiens jusqu’au XIV« siecle, epoqne a laquelle le 

Palriarclie Callixte (1355-1383) y iniroduisit des Grecs 
pour lo service du clioeur. Depuis lors, Ton n’entendit 

plus la laugue georgienne dans I’eglise principale. l.es 

Iberes, comme traces de leur passage, ont laisse de 
prccieux manuscrits quo I’on admire dans la biblio- 

tlieque du monastere. Seule une potile colonie inonas- 
tique a trouve un refuge dans le Kellion de saint Jean 
lo Tlieologien (1). 

Aux deux saints fondateurs d’lviron so rattaclie I’ori- 
gine du monastere benedictin des Amalpliitains (2). 

On raconte, en effet, dans leur biographic, qu’un moine 

du nom de Benevent (qui sait s’il ne s’agit 
quo de la ville du meme nom?) en compagnie de six 
autres, vint a la memo epoqne que ces saints s’etablir 
sur la Sainte-Montagne. Apres avoir acliete un terrain 

convenable sur la cote occidentale do la presqu’ile 
et apres en avoir obtenu I’autorisation du Protos, les 

moinos latins fonderent un monastere qui subsist a 
jusqu’a la fin du Xlh* sieclo. xVujourd’liui il en reste 

la grande tour et quelques pans de mur sur lesquels la 

1. Lcs Grecs donnent cette epithete a I’Apotre saint Jean, a 
cause de son tetnorgnage sur ta divinite de Jesus-Christ. 

2. En grec ’A/xa\(p7]Tavol on 'A.fxa.\(t>LvoL, 'Mo\(pLvol, Mop(povot. 
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nature a repris ses droits. L’histoire de ce inonastere 

ost encore a faire, car le peu qn’on en sait se rednit 

aux faits suivants. 

Les moines, disent les chroniqueurs d’Athanase le 

Lauriote, fournissaient dii caviar a ce saint. 

Sous le patriarcat d’Alexis le Studite (1025-1043), 

le convent fut place sous la protection de la Grande- 

Laure. Constantin le Monomaque, en 1046, permit a 

ses habitants d’entretenir un navire pour transporter 

rhuile a Constantinople. Dans les archives du Prota- 

ton, on conserve des actes portant les signatures en 

latin de Dimitri (1083), de Viton (1087) et de Thomas 

(1169), tons les trois Abbes de ce meme monastere. 

Apres sa destruction, ses biens et ses proprietes passe- 

rent a la Grande-Laure (1). 

C’est encore au X^-XD siecle qu’il faut probablement 

reporter la fondation du monastere de Vatopedi, car, 

avec les laures de saint Athanase, d’lviroii et des 

Amalpliitains, il en est fait mention expresse dans le 

Typikon de Constantin Monomaque (1042-1054) (2). 

1. Sinymakes, p. 30, p. 317-318, p. 419-420. 

2. Cc monastere, convert do la haute protection des cmpe- 
rcurs byzantins, a toujours ote un des plus riches et des plus 
puissants de I’Athos. Aussi les legendes les plus fabuleuscs, 
quant a son origine, ont-elles cours des le haut Moyen-Age. Le 
nom de Vatopedi (Baros, frainboisier et TratStW,enfant) lui aurait 
ete donne par I’empereur Arcadius lui-meme et voici dans quelles 
circojistances. Se rendant, encore tout enfant, de Rome a Cons- 
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A son epoque d’ailleiirs, I’expansion monastiqiie etait 

grande; il est dcja question de vingt monasteres exis- 

tant sur I’Athos. 

Mais, inalgre les clirysobulles et I’intervention de 

la. cour byzantine, avec les laures et les seninces, les 

abus et le relacbenient s’etaient egalement mulLiplies 

sur la Sainte-Montagne. .Les caloyers s’adonnaient au 

connnerce le plus effronte. Karyes etait devenu un inar- 

cbe public. Les monasteres possedaient des barques 

qui transportaient au loin les marcbandises et surtout 

les vins des meilleurs crus. On entretenait d’immenses 

Iroupeaux qui en depit des lois etablies paissaieiit dans 

de gras paturages. Les forets etaient exploitees dans 

le menie but d’un lucre sordide malgr.e les sacres ca¬ 

nons et les regies des legislateurs monastiques. 

Ties nouvelles constitutions de Constantin eurent 

pour but de inettre un frein a tons ces desordres (1). 

L’ingerence des empereurs dans les affaires de I’A- 

tbos amena comnie consequence naturelle I’exemp- 

l.antinople, une violeiite tempete assaillit le navire qaii le portait. 
Tandis que I’equipage tout entier perit, lui seul fut sauve par nne 
specialo protection de la Sainte Vierge. Les flots deposerent mira- 
culeusement son petit corps sur une plage de la presqu’ile, et on le 
trouva a I’ombre d’un framboisier. A cet endroit existait un pauvre 
monastere que la liberalite del’enfant devenu Cesar enrichit en son 
souvenir. Cf. Smyrnakes p. 427-428. (La veritable etymologie 
du nom semble etre; TreSior et/Sdros =plaine aux framboisiers). 

1. Smyrnakes, p. 300-308 
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tion la plus complMe de ses habitants. Nous avoiis 

deja vu I’exemple de la Grande-Laure qiii fut imite par 

les aiitres monasteres. Des lors, les Hagiorites vivent 

sous la dependance immediate des Patriarches pour le 

spirituel, et qpiant an temporel, its soiit liberes des im- 

pots et des contributions des sujets imperiaux. 

Ces privileges furent octroyes sous les Comnenes 

Alexis I (1081-1118) et son fils Jean II (1118-1143). 

Alexis III (1195-1203) permit au grand Joupan de 

Serbie, Etienne I Nemanya, de fonder le monastere 

de Khilandariou. En memo temps que lui, son fils et 

beaucoup de ses sujets y embrasserent la vie monas- 

tique. Longtemps cette laure demeura une fondation 

serbe et elle fut dotee de richesses incomparables par 

les princes de cette nation. 

En 1204, Baudouin montait sur le trone de Byzance. 

Les historiens grecs depeignent cette periode de la 

domination latine sous les couleurs les plus sombres 

et les traits aceres qui remplissent leurs ecrits trahis- 

sent un ressentiment profondement enracine. 

Certainement les latins s’abandonnerent a des exces 

et a des depredations, mais ces exces ne regurent 

jamais I’approbation des autorites religieuses. 

Les Athonites, molestes par des hordes de brigands 

qui depouillaient les eglises de leurs richesses et de- 

vastaient leurs monasteres, envoyerent une deputation 
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au Pape Innocent III (1198-1216). Celui-ci non seule- 

nient fletrit les agissements des corsaires occidentaux, 

inais il assura les habitants de la Sainte-Montagne de 

sa bienveillance et de sa sollicitude paternelles. 

Voici le sens du rescrit elogieux dont il accompagna 

ses proniesses : « Voire montagne, tout en etant aride 

et herissee de precipices, se distingue neanmoins parnii 

toutes les autres par sa fecondite spirituelle. Peuplee 

de 300 monasteres ou des phalanges de pieux moines 

inenent une vie severe et pauvre, elle bribe d’un eclat 

si vif qu’on pent lui appliquer ces mots du patriarche 

Jacob : Ce lieu est vraiinent saint, parce qu’il est la 

inaison de Dieu et pour ainsi dire la porte du Ciel, ou 

la multitude des bataillons celestes, coniine une arniee 

rangee en bataille, prete a susciter Leviatan, combat 

toujours victorieusement le dragon et chante le Sei¬ 

gneur avec sagesse ». Puis, rappelant les privileges 

et les libertes accordes aux Hagiorites par les chefs 

de I’Eglise et par les empereurs de Constantinople, pri¬ 

vileges et libertes qu’ils veulent metlre sous Pegide du 

siege Apostolique, le Pontife Romain affirme solen- 

nellement qu’il les confirme et qu’il repoit sous la pro¬ 

tection de saint Pierre et sous la sienne propre, pour 

le present et pour I’avenir, leurs personnes et leurs 

biens (1). 

1. InaO'Centii F. III. llogest. sen Epist. 1. XVI, epist. 168 apud 
Migne. P. L., t. CCXVl, col. 956-958. 
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Ce document proiive qu’une grande partie de I’O- 

rient — piiisque le Mont-Athos recevait dans son sein 

des inoines provenant de toutes les contrees de lan- 

giie grecqiie — sans exclure les Slaves et les Iberes, 

etait au fond restee fidele an siege de Rome. Tout an 

moins les temoignages de bienveillance, les eloges que 

les Souverains Pontifes ne menageaient pas aux Grecs, 

laissent supposer que le schisme existait plutot chez 

les chefs de I’orthodoxie que chez leurs administres, 

lesquels ignoraient souvent Texistence meme d’un dis- 

sentiment. Enfin^ il apparait clairement qu’un simple 

appel au successeur de Pierre suffisait a retablir les 

liens de communion. Henri de Flandre, couronne em- 

pereur en 1206, obeit aux injonctions du Pape. Grace 

a son intervention, les Hagiorites furent epargnes des 

horreurs d’un sac complet et trouverent toujours en lui 

un loyal defenseur. 

Ill 

Les memes bons rapports entre les deux Eglises sc 

maintinrent sous le regne de Michel Paleologue (1261- 

1282), Get empereur s’appliqiia par tons les moyens 

a provoquer I’union des deux Eglises qui fut consacree 

au concile de Lyon en 1274. On raconte qu’il parcourut 

en personne les monasteres athonites. La Grande-Lau- 

re et Xeropotanios seuls se seraient rallies a ses idees, 
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ajoute-t-011 aujourcriiiii svir la Saiiite-Montague, car la 

plupart des religieux Ini resisterent et beaucoup paye- • 

rent de leur sang la fidelite aux croyances de lours an- 

cetres! Mais, coniine I’observe H. Gelzor, ces recits 

fantastiques et grossiers ne reposent on dorniere ana¬ 

lyse qne snr des chroniques relatiYoment tardives, 

contenant un salmigondis do details apocryplies (Ij. 

Si Ton scrutait plus avant cette periode de I’liistoire 

athonite, on pourrait ecrire un travail fort interessant, 

dont les conclusions toiirneraient plutot a riioiineur et 

a la gloire des deux Eglises. 

En 1312, I’empereur Andronique II Paleologue aban- 

donna le droit de nomination du Protos, exerce par 

ses predecesseurs, en favour du Patriarcho do Cons¬ 

tantinople qui, a partir de ce momenl, confera an Pro¬ 

tos la « chirotonie » (ysiporovix), ou investiture do sa 

charge. 

Le XIV° siecle est maniue par la fameuse querelle 

des Hesychastes. Elle dut son origine a un genre spe¬ 

cial de contemplation, invente, croit-on, par I’higou- 

raene Simeon du monastere de Saint-Mamas a Cons- 

1. Vom Heiligcn Berge und aus Malcedonien. Teubner. Leipzig, 
p. 21. Le jugement de I’eriidit Byzantiniste pourrait s’etendre a 
bieii d’autres narrations rapportees par Gerasimos Sniyrnakes. 
Op. c., p. 75-76. 
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tantinople. Suivant la methode de cette singnliere mys¬ 

tique, les religieux, qui voulaient jouir de la vision 

de Dieu ici-bas et des consolations qn’elle apporte, de- 

vaient s’abstenir de toute oeuvre exterieure, et, par la 

Gontemplation de Vumhilicus, obtenir avec rimmobilite 

du regard la fixite de la pensee dans un monde supe- 

rieur. Petit a petit, disaient ces ascetes bizarres. Ton 

aurait apergu line lumiere ineffable, semblable a celle 

que les Apbtres avaient vue sur le mont Tliabor (1). 

Un moine venu de Calabre, du nom de Barlaam, qui 

menait la vie eremitique dans une solitude au nord 

de I’Atlios, (solitude dependant du monastere d’Es- 

pliigmenou), combattit vigoureusement ces pratiques et 

les erreurs auxquelles elles entramaient. Aussitot il 

se forma deux partis sur la Sainte-Montagne. En tete 

de I’opposition se rangea Gregoire Palamas, d’abord 

liigournene d’Esphigmenou, puis archeveque de Salo- 

nique. Empereurs et Patriarches s’en melerent, mais 

la victoire resta aux Palamites. Les Barlaamites fu- 

rent condamnes officiellenient dans un synode tenu a 

Constantinople en 1351. 

Les Athonites, en passant successivement sous la 

1. On les appelait ompJtalopsijchiques, (’0^(/)a\6i/'i<xot) a cause 
de I’objet excenlrique de leurs contemplations, on encore Ei^x^rat. 
Quant aux principes qu’ils iiiculquaieiit, ils se rapprochent di s Quie- 
tistes. Of. 1). PI. de Meester. (C Etudes sur la theologie orthodoxe. » 
Revue Benedictine^ XXIII (1906), pp. 238-2.39. 
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domination des rois de Bulgarie (premiere moitie du 

Xllle siecle), puis sous la dynastie Serbe (premiere 

moitie du XIV® siecle), recurent des Hospodars et des 

Joupans des donations considerables, consistant sur- 

tout en grandes etendues de terres, coiinues dans I’his- 

toire sous le nom de y£T6;;(ta ou metoques. 

De leur cote, les derniers empereurs de Byzance con- 

tinuerent a doter les Hagiorites et a s’occuper de leurs 

affaires interieures. 

Manuel Paleologue (1392-1425) fit paraitre en 1396 

un Typikon dans lequel il donnait une nouvelle base 

au gouvernement des vingt-ciiiq monasteres que comp- 

tait alors la Sainte-Montagne. Les rapports reciproques 

du Protos et des liigoumenes furent mieux definis. 

On determina les im]mts que ceux-ci 

devaieni ver¬ 

se r au 

esphigm^:noit. 
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pouvoir central. On etablit nne periode de trois ans 

pour le noviciat des candidats, apres laquelle, s’ils ne 

donnaient pas signe de vocation, ils devaient quitter 

I’Atlios. Et ainsi une fois de plus, on proclamait la sain- 

tete de ce territoire en renouvelant la defense aux 

elements etrangers d’y sejourner. C’est dans ce Typi- 

kon encore que, selon M. Pli. Meyer, Eon rencontre 

les premieres traces de E « idiorrythmie », genre de vie 

relachee dont il sera question au cliapitre IV (1). 

Bientot sonna Eheure de Eepreiive et le Mont-Athos 

dut se coiirber sous le joug musulman. Ses biens furent 

confisques, son territoire occupe, la vie monastique 

entravee. Mais plus tard le sultan Selim II permit aux 

moines de raclieter leurs proprietes, et ceux-ci, petit 

il petit, reconquirent la liberte jusqu’ii obtenir une au- 

tonomie complete. 

En 1521, le Mont-Athos payait aux conquerants im 

« cliaradadsch » {■/y.rjkr'^^ioy ) on trit)ul annuel de 80.000 

piastres. 

IV 

A la fin du XVE siecle et pendant tout le XVAE, la 

decadence envaliil, tons ces monasteres et, avec elle, 

1. Bettraecje znr Keiniliiiss d’r neurrov Geschichte und des geqen- 
iraertiprn Zuslandes drr AUmsMnesler. Zoilsclirifl fiir Kirciio'nge- 
schichU', XI (1889-1890), p. 409, et op. c.il., page.s 57 et suiv. 
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les abus et les scandales qiie ne put arreter I’inter- 

vention de pliisieurs patriarches. Les religieux, apres 

avoir dilapide les bieiis ou les avoir laisse ravir, fini- 

rent par abandonner leurs monasteres et errer, vaga¬ 

bonds et mendiants, dans tout TOrient. 

Tandis que vers 1550, I’Athos comptait vingt-cinq 

monasteres peuples, affirme-t-on sans doute avec exa- 

geration, de 50.000 moines (1), un siecle plus tard, 

la Grande-Laure comptait a peine quatre a cinq habi¬ 

tants et en etait reduite a hypothequer ses biens aux 

Juifs de Salonique. Les monasteres d’Esphig'menou et 

de Saint-Panteleimon etaient saccages, mines, deserts. 

Un revirement s’opera pourtant. Les Ortliodoxes eta- 

blis dans les Principautes du Danube s’emiirent du 

sort des monasteres athonites avec lesquels leur pays 

avait conserve tant d’attaclies et ils leur firent lar¬ 

gesses sur largesses. Les metoques qu’ils possedenL 

encore en Moldavie et en Valachie datent en grande par- 

tie de cette epoque. Grace aux revenus des biens regus 

en partage, a partir de ce moment ils payerent une par- 

tie de leurs dettes et se releverent de leurs mines ma- 

terielles et financieres. 

La vie inlellectuelle qui n’avait jamais ete fort in¬ 

tense sur la Sainte-Montagne avait egalement besoin 

1. Smyrnakes, p. 133. 
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d’une restauration. Durant la periode de degeneres- 

cenoe morale et materielle, les caloyers s’etaient livres 

a des disputes vraiment enfantines, dignes pendants 

de la querelle des Hesychastes. 

En 1665, de grandes controverses, suivies de divi¬ 

sions intestines plus profondes encore, s’etaient ele- 

vees au sujet de la place que devait occuper dans le 

disque, ou patene, la parcelle de pain offerte dans 

la liturgie grecque en I’honneur de la sainte Vierge (1). 

Plus tard, on se querella pour savoir si on pouvait 

celebrer des services pour les morts le samedi soir ou 

meme le dimanche. La question qu’on agitait par-dessus 

tout etait celle de la benediction des « Colybes » (2). 

La permission en fut donnee par le Patriarche Theo- 

dose II (1769-1773) devant lequel avait ete porte le 

litige (3). 

En 1745, les caloyers etaient encore une fois divi- 

ses en deux camps au sujet de la frequentation du 

saint Sacrement de I’Eucharistie. Les uns tenaient pour 

la communion quotidienne, les autres y etaient oppo- 

1. II s’agissait de savoir si cette parcelle, coupee en forme de 
triangle, devait etre place a droite ou a gauche du carre re¬ 
serve a representer Notre-Seigneur. Le Patriarche Parthenios IV 
mit fin a la dispute par une lettre datee du mois de mai 1667. 

2. J’en parlerai au ch. VI, p. 226. Cf. L. Petit. La grande con- 
traverse des Colybes. Echos d'Ormit, IP annee, p. 321-331. 

3. Ph. Meyer, Beitraege etc., p. 555 et suiv. 
Voyage de deux B^n6dictins. 6 
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ses. LTii livre aiioiiynie, qui plaidait la cause des pre¬ 

miers, avail mis le feu aux poudres; eii 1785 il fut coii- 

damne, mis a I’iudex, dirious-iions, par le Patriarche 

Pro cope. 

Pomme toujours, les mouvements violents et exage- 

res provoqueiit line reaction dans le sens contraire. 

C’est de la fin du XVIIIe siecle qne Ton date le reta- 

blissement siiccessif de la vie cenobitique en opposition 

ail regime plus laxe de 1 ’ « idiorrytlimic » (1). 

De son cote, le Patriarche Cyrille V oiivrit en 1749, 

sur line colline siluee a pen de distance du monastere 

de Vatopedi, line grande ecole oil tons les liabitants 

de I’Atlios aiiraient pii recevoir rinstruction. I/idee 

etait grandiose : on devait y enseigner les classiques 

grecs et latins, les mathematiques, la philosophie et la 

theologie selon les rnethodes et les systenies modernes 

c’est-a-dire selon ceiix qui etaient en vogue en Occi¬ 

dent. On se mit meme en relations avec les academies 

d’Allemagne pour avoir de bons professeiirs (2). 

Eugene Boulgaris fut mis a la tele de cet etablis- 

sement en 1765. Par ses vastes connaissances et son 

experience, il etait certainement a la hauteur de sa 

tache. A I’exemple de Platon, il fit inscrire en carac- 

1. L. c. p. 414. 

2. Gelzer, p. 27-28. 
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teres d’or sur la porte d’entree ces mots celebres : 

ViOiuiTO'rizwj ti^LTOi' oil xco/um.Tw ay] Qilovzi. 7'j'Cr,yr,'7rj) rac 5joa;. 

Mais les esi>rits n’etaient pas miirs pour une telle eiitre- 

prise. Soil jalousie, soit fanatisme, les moines cher- 

clierent noise au Directeur de I’ecole cpd envoya sa de- 

mission an Patriarcat (1758). Ouelque temps apres, 

ils saccagerent les batiments et y mirent le feu (1). 

ties pans de murs noirs qui en restent encore attes- 

tent aux generations presentes I’etroite resistance des 

Hagiorites a toute culture intellectuelle! 

A I’epoque doni je parle, les moines athonites, de 

nouveau endettes, resol urent d’operer une reforme dans 

le gouvernement de la. Sainle-Montagne. En 1780, ils 

redigerent une constitution donI on conserve encore 

le texte (2), par laquelle ils retablissaient, a Karyes, 

I’antorite du Protos dont la charge avait ete abolie, 

semble-t-il, des 1662 (3), mais en apportant quelques 

modifications a I’etat de choses primitif. \^oici com¬ 

ment devait fonctionner le ])Ouv()ir central. Le Protos, 

on chef liierarchique, nomine aussi Protistos, etail 

1. yiiKpop o/xus fxeTo, TO 17.5'.) XeiTovpyrjaao'a (Txo\yi) iirvpwoXrjdr} 9) 

KarripenruiOri Trapap.eXrjde'icra viro tlov eveKa dijdep irepi to. Tjdr] 

droTTwy crvp.^e^rjKdTwv, rj eveKev <pavaTicrp.od, cIis eK tuip 5i.5a(TKopApwp ep tt) 

—d(TVfX(p6pu)P dfjOep rJD fiopaxt-KW TroXiTedp-ari, /cai ws irpoacpoLTWPTUP 

dpafii^ Xa'LKQp T€ Kal p.opaxd)p. Smymakes, p. 142. La secnndo des 
raisons apportees parait la plus vraiseinblable. 

2. Smymakes, p. 812 et suiv. 
8. Ph. Meyer, 1. c. 402. 
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elu a vie, mais a ses cotes et comine co-gouvernaiits, 

siegeaieiit quatre autres moines, appeles dsuTspsiiovrec. 

Ceux-ci etaieiit choisis tons les ans parmi les vingt 

inoiiasteres, divises a cet effet en quatre pentadcs 

-!:zvrc/.dzz), comme on dit a I’Athos, c’est-a-dire 

RUINES DE l’eCOLE ATHONITE. 

en quatre groupes de cinq convents (un pour chaque 

groupe). De plus, cliacun des monasteres devait en- 

voyer un representant, nomine scevophylax{a'Az-jorpvly.i), 

dont I’election devait etre confirmee par le Protos et 

ses assistants. Ces representants etaient appeles extra- 

ordinairement en conseil (1). Le Protos qui devait re- 

cevoir des mains du Patriarche de Constantinople la 

1. Smyrnakes, p. 320. 
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chirotonie, coniine nons, I’avons vii, gardait. la clef du 

lieu des reuriioiis, tandis que les quatre deviercvontes 

conservaient cliacune des quatre parlies du sceau. 

Outre oes dispositions, d ant es reglenieiitaient la dis¬ 

cipline qui fut rctablie dans son ancienne rigueur : 

defense de manger de la viande, de sortir sans permis¬ 

sion de la Sainte-Montagne, etc. 

La reforme operee sur I’initiative privee des reli- 

gieux, fut approuvee et confirmee par le Patriarclie 

(labriel IV (1) et le gouvernenient turc lui-meme, petit 

a petit, conceda a rassemblee du Mont-Atlios I’exer- 

cice des pouvoirs judiciaire et administratif. 

De nos jours, I’independance au point de vue civil 

et ecclesiastique y est complete ou a pen pres et, a 

quelques changements pres, la republique monastique 

de TAtlios a conserve le regime gouverneniental de 

la constitution de 1780. 

Au lieu d’etre divises en quatre iientades, les vingt 

convents sont repartis en cinq groupes formes de qiia- 

tre d’entre eux (Trsvrc r£rpa(^-; j; car tons les vingt mo- 

nasteres out continue a elre representes a Karyes par 

un de leiirs religieux. Ces representants (avriTrp&WoTrot), 

elus tons les ans, forment la Sainte-Co)nniimaute('h’hrjy. 

Koivory;;) ; ils doiveiit se reimir trois fois la semaine 

1. Saiyruakes, p. 156. 
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et plus soLivent, si des affaires .urgentes le demandeiit/ 

Ils out eiitre les mains le pouvoir legislatif, le pouvoir 

administratif et le pouvoir judiciaire en premiere ins¬ 

tance. 

Le pouvoir executif esl devolu a la Sainte-Epistasie 

(■/i'lepa’ETrtorao-ia) C’est ainsi qu’on designe roligarchie, 

composee de quatre membres, nommes epistates (Int- 

>7Ty~a!.., elus le 1^' juin de chaque annee et pris suc- 

cessivement parmi quatre representants des monaste- 

res formant chacun des cinq groupes. La Sainte-Epis¬ 

tasie constitue ainsi une sorte de senat. La Grande- 

Laure, Iviron, Vatopedi, Khilandariou et Dyonisiou 

ont le privilege de liii donner a tour de role son pre¬ 

sident, connusous lenom de Froteplstate{T:rM~z7ii(jTCf.rr,iy 

ou premier epistate. C’est le dernier vestige de I’an- 

lique dignite du Protos. 

An commencement de ses travaux, c’est-a-dire au 

debut du mois de Janvier, la Sainte-Communaute im¬ 

plore la benediction de Dieu par une « paraclese », 

sorle de supplic(itio)i, dont le rit se deroule dans 

I’eglise du Protaton. La veille de Noel, avant de se 

separer el de resigner leurs fonctions, les represen- 

iants des monasteres se reunissent de nouveau et le 

l)remier pretre seloii Eurdre hierarchique prononce une 

priere de pardon {Tj-f/piyrjixYt Les membres de 

I’Epistasie, eux, avant de quilter le pouvoir, font une 
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prostration devant le represeutant de la (drande-Laure 

pour obtenir satisfaction des (antes coniinises diirant 

lenr gouvernement (1) 

Nous allons apprendrc a connaitre de pres la Sainie- 

Epistasie du Mont-Athos. 

1. Ibid., p. 329-330. Unc coutume seinblable se retrouve dans 
les traditions des monasteres benedictins et dans la pratique 
actuelle de certaines congregations. {Rituale monasticHm Con- 
greg. Beuron. Lib. IV, C. XV, p. 194-195). Quand I’Abbe a de¬ 
charge les religieux des einplois qui leur sont conferes pendant 
une annee, ils recitent en comniun les psaunies de la penitence 
ou d’autres prieres. 



l’akchimandrite melece d’iviron, protos en 1898, 
AVEO UN SEIM^NIDE. 

CHAPITRE II 

COMMENT ON VISITE LES MONASTERES 

DE L’ATHOS 

I. — La « Sainte-Epistasie ». — Le « Protaton ». — Arnaoiites. 
— La salle du conseil et ses membres. — « Glyko » et 
cafe. — Ce qu’est le « diamonitirion ». 

II. — Staiisfique. — Les 20 monasteres de I’Atlios. — « Sce- 
tes », « Kabyles », « Kellis » ct Ermitages. — Natioinalites 
diverses. 

III. — E'mi Monasiere a Vuutrc. Impressions et incidents. — En 
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cbeminant avec 0111 archimandrite de la Grece. — Position 
des monasteres. ■— Laures maritimes et caloyers pecheurs. — 
Kavsokalybion. — Ascension emouvante. — Solitudes et soli¬ 
taires. 

IV. — La vie dans les monasteres. — L’bospitalite. — Moours 
nionastiques et rnoeurs humaines. — Office. — Repas. 

I 

POUR visiter les monasteres de I’Athos, il faut etre 

muni d’mie autorisation speciale des Epistates. 

Ce permis est de deux sortes. L’un est un simple 

sauf-conduit que Ton delivre aux pauvres et aux pele- 

rins : il est estampille du petit sceau que conserve 

le President de la Sainte Assemblee. L’autre est une 

lettre en regie dont le greffier de I’Epistasie detient la 

formule consacree. Cette lettre est adressee aux supe- 

rieurs des monasteres et couverte du grand sceau a 

quatre parties; on ne la donne que moyennant une let¬ 

tre de recommandation du Patriarche oecumenique. 

Grace a I’obligeance de Leurs Excellences M. le Ba¬ 

ron d’Erp et M. le comte Errembault de Dudzeele, par 

voie diplomatique, nous avions obtenu cette autorisa¬ 

tion de Sa Toute-Saintete le Patriarche oecumenique 

Joachim III (1). C’etait un beau pli en fort papier, 

1. Tel est le tltre pompeux que les Orthodoxes decernent a 
leur Patriarche ; 'H Ai)toO Jlavayioryjs 6 oiKoiifiepiKds Uarpidpxv^ rm 
KiovffTavTivovTrdXew. 
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arme du sceau patriarcal a I’aigle hicephale de I’anti- 

([ue Byzanoe. 

J1 etail ti'ois heures de J’apres-iiiidi. Le soleil se 

faisait forteinent seidir dans les riielles de Karyes. 

De noire anberge nons nons rendons an Brotaton, pate 

d’habiia tions groupees an tour d’une petite eglise aux 

formes elegantes. Nous passons an-dessous d’nne porte 

etroite dans le cintre de laquelle s’etale urie belle fres- 

cfue representant la Dormition de Marie (1). C’est sous 

ce vocable cine s’est place, des le temps de sa fonda- 

tion, le poQvoir religieux central de I’Athos. En toiir- 

nant a droite, nous apercevons une maison un peu plus 

fraiche, plus haute cfue les autres. Un escalier de bois 

conduit a une galerie exterieure. C’est la, nous dit-on, 

ciue se re unit la Sainte-Epistasie. Les membres sont 

presents, car nous apercevons, appuyes sur la balus¬ 

trade, trois Albanais qui montent la garde. 

Rien n’est plus pittoresque que leur costume dans 

le cadre moyenageux de maisons et d’habitudes qui 

les entoure. Ce sont de grands liommes arr teint basarie, 

aux cheveux noirs et a la barbe flottant en desordre. 

Ils portent une fustanelle blanche soigneusement plis- 

1. H Koifirjais rrjs llavayias OeoroKov. Les Grecs, SOUS ce nom. 
desigiient to mysteie de I’Assomption. 
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see, un gilet ecarlate brocarde d’argeiii, lui fez a gland 

bleu sous lequel s’abrite leur longue et epaisse che- 

velure. Les jambes et les pieds sont chausses de guetres 

et d’opankes ou sandales terminant par de gros pom¬ 

pons de couleur. Ils portent en bandonliere un fusil 

incruste de nacre et d’ecaille et ime large ceinture bour- 

ree de pistolets, de kandjars ou coutelas au nianche 

de cuivre et de yatagans recourbes. 

Ces arnaoutes out I’air farouche, mais malgre ces 

dehors sauvages, ils sont remplis de prevenance et 

de bonte. Ils nous annoncent d’abord a leurs chefs, 

puis ils nous introduisent dans la salle des delibera¬ 

tions de la Haute-Assemblee de I’Athos. 

C’est une vaste piece ou le jour penetre a flots par 

trois enormes bales. Les parois sont ornees d’icones 

et de portraits. Un large divan, courant tout le long 

du mur, s’arrete pour faire place a une petite estrade 

surmontee d’un fauteuil au velours passe et flanquee 

d’un grand secretaire en noyer poli. Trois ou quatre 

moines sont assis sur la banquette. Le Protepistate, 

figure venerable disparaissent dans Topulence de ses 

cheveux et de sa barbe blanche, observe une posture 

vraiment hieratique; assis sur sa cathedre, il tient 

le baton de sa juridiction dans la main droite. Le 

greflier aussi est a son poste. 
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Ell entrant, nous faisons line inclination profonde 

(levant ces tetes soiiriantes de bonte. L’lin de nous 

deux, en grec inoderne, s’exprime ainsi: « Venerables 

Peres. Perinettez-nous de vous offrir nos lionnnages et 

de saltier en vous les chefs spirituels de la Sainte-Mon- 

tagne de I’Athos, dont la renonnnee s’etend au loin. 

C’est tout expres pour nous inettre en contact avec ses 

richesses artistiques et litteraires, que nous soimnes 

venus de PItalie. Nous vous prions en consequence de 

nous donner toutes les autorisations necesisaires a Pob-’ 

tentiou de notre but, ainsi que Sa Toute-Saintete le 

Patriarche Joachim 111 nous en doime le pouvoir par 

la lettre que void. » 

Ce disant, nous offrons au President le pli cachete 

du Patriarcat. 11 nous dit de nous asseoir et, apres 

Pavoir lue, il la passe a ses collegues. — « Ainsi 

done, vous etes moines, nous dit-il. » — « Oui, nous 

sonnnes moines. » — « Mais simples moines on hie- 

romoines, reprit-il tout en communiquant au secretaire 

la lettre patriarcale. » Hieromoines, iepo/aova/ot en grec, 

dans le langage ecclesiastique de nos freres d’Orient, 

signifie les moines investis d’un ordre sacre, soil du 

diaconat, soil de la pretrise. Sur notre r(3ponse affir¬ 

mative, lui-meme et les autres se reprirent a nous 

interroger sur Pordre auquel nous appartenions. Les 

eccl(?siasti(]ues et les moines orientaux en general 
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se font difficilement une idee de la distinction des 

religieux en plusieurs ordres; pour eux, il n’existe 

que des moines ou des clercs seculiers. Mais les mem- 

bres de I’Epistasie, qui voient passer devant eux des 

religieux de toute espece, sont un pen plus au courant 

de ces differences subtiles. 

« Etes-vous des Jesuites, comme il en est venu deux 

I’an dernier, nous demandaient-ils; ou bien des Assomp- 

tionnistes, qui nous ont visites il y a quelques mois; 

ou encore des moines comme ceux qui liabitent Smyrne 

et Salonique? » Ils voulaient signifer les Lazaristes 

bien connus en Orient, depuis le temps ou ils s’y sont 

etablis. 

« Non, repondimes-noLis, nous ne sommes rien de 

tout cela, mais nous sommes des Benedictins, des dis¬ 

ciples de saint Benoit, Patriarche du monachisme oc¬ 

cidental. » 

En ce moment, un des trois pallikares entrait dans 

le salon portant un grand plateau dans les mains. Sur 

ce plateau, il y avait deux grands verres d’une eau 

fraiche et limpide comme du cristal, un autre verre 

contenait un certain nombre de cuillers et un quatrieme 

etait vide; sur le devant, un pot de confiture et de 

petits verres d’eau-de-vie. On presenta d’abord a mon 

voisin cet attirail de table qui avait de quoi deconcerter 
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fl.es occidentaiix. 11 prend uii grand verre d’eau dans 

lecfiiel il verse nne cuilleree de inarmelade. Un rire mal 

contenn s’echappe cles levres de Farnaonte qni jus- 
([iFici avail garde tout le serienx de son emploi, rire 

partage par les bons Epistates. Je compris que quelqne 
fhose d’insolito s’etail passe et je me hatai de me met- 

Ire an pas avec les moeurs orieniales. Apres avoir mis 

en bonche la euilleree de glyho — c’est ainsi qn’on 
designe cette confiture — on doit, parait-il, la deposer 
dans b' grand verre vide, puis prendre qnelqnes gor- 

gees d’ean fraiclie et. le petit aperitif pour finir. Le se- 

lienx s’etait ainsi retabli parmi nos botes. 
Le fidel(> serviteiir albanais fit le four cb' I’assemblee 

el rentra deux minutes apres portant sur le meme pla¬ 

teau de petites lasses de cafe noir. Telle est en Orient 

I’airnable fagon d’acciieillir les etrangers. Pen importe 

riieure de la journee, pen importe le nombre de visiles 
deja enti’eprises, partout et tonjours, il faut se con- 

former a cette etiquette. An Mont-Athos, les eanx de 
sonrcf^ Ires abondantes joiiissent d’une grande cele- 

brite pour leurs proprietes minerales; et la confiture 
bien connue de tons les visitenrs est faite, dit-on, d’um' 
sorte de roses comestibles. 

Mais, dans Fentretemps, rnon compagnon de voyage 
avait renouvele la conversation interrompue. 11 ex- 
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plique aux iiiteiiociileiirs que les moiiies beiiedictins 

sont eii Occident ce qii’enx-raemes sont dans Ic Le¬ 

vant, qne saint Benoit, en com})osant sa regie, avail fait 

de larges emprunts aux principes ascetiques des legis- 

lateurs nionastiqiies de I’Orient, surtont aux regies 

de saint Basile qu’il nomine nofre hienheureux Perc 

et qu’enfin son culle elait Jiien connu dans I’Eglise 

grecque. 

« En effet, dit un Eqiistate, sorlant du silence de 

I’etonnement, nous fetons le liienlieureux Benoit an 

14 mars, et ce jour-la nous lisons toute sa vie durani 

I’office de nuit. An demeiirant, ajoiita-t-il, vos ancetres 

dans la vie religieuse onl possedd un monastere snr 

la Sainte-Montagne et il en reste encore des traces, 

entre autres une vieille tour que vous verr'ez en fai- 

sant la tournee des rnonasteres. » 

En ce moment le grammateus, penche jusque-la sur 

son papier, releva la tete et passa une letire au Prote- 

pistate. Sur un signe de sa part, il se leva et sortit d’une 

armoire deux pelits albums, souvenirs de I’Athos, qui 

nous furent remis. 

La, lettre ecrite avec taut de soin etait done une 

epitre adressee aux superieurs des convents, leur re¬ 

commandant de nous accueillir en freres, de mettre a 

notre disposition leurs manuscrits et de nous montrer 

tout ce qui pouvait nous interesser. On y apposa le 
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grand sceau, apres que les quatre parties en furent 

reunies. 

Ce sceau retrace les traits d’lme Madone byzantine 

connue sous le nom de IlXarurepa, qui constitue un des 

types byzantius les plus repandus et remarquable tant 

par sou caractere estlietique, que par la piete et, j’ajou- 

terai, par la pensee dogmatique qui I’ont inspire. La 

Vierge y est representee en orante, tenant son divin 

Fils, adolescent, assis sur ses genoux, et benissant le 

monde des cinq doigts de la main droite (1). 

« ’E^)m to §La.uovf}TyipLoo aa;, dit le Protos, en nous pre- 

sentant la lettre. Void votre diamonitirion. » C’est 

ainsi qu’a I’Atlios on designe le passe-port des monaste- 

res ((?'■«, (j-oy/i). 

Nous nous levons, et apres de cordiales poignees 

de mains echangees avec les Epistates, toujours pre¬ 

cedes de nos trois pallicares, nous redescendons I’es- 

calier de bois et nous traversons la cour, 

Le konak du gouvernement civil est situe quelques 

pas plus loin. 11 fallait y retirer le passe-port que nous 

avions abandonne entre les main$ des agents; de plus, 

1. Voyez plus loin, p. 246. « Chez les Grecs, I'index s’allonge 
comme un I, le grand doigt se courbe comme un C, ancien sigma 
des Greos, le pouce et I’annulaire se croisent pour faire un X, et le 
petit doigt s’arrondit pour figurer un C. Tout cela donne IC, XC, 
monogramme grec de Jesus-Christ. » Didron. Iconographie ehre- 
tienne. Histoire de Dleu, Paris, 1842, p. 212, n. 1. 
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j avais a m enquerir du sort de mes brochures grec- 

ques. Mais jusqu’a nouvel ordre, nous n’aurons ni 

passe-port ni brochures. On nous repond que la pre¬ 

miere piece serait rendue a notre depart. Quant aux 

opuscules, on les examinait encore. Va pour ces opus¬ 

cules I me dis-je. Ne perdons pas pour eux un temps 

precieux, dont nous devons tirer tout le profit pos¬ 
sible. 

Nous retournons a I’auberge pour 

prendre nos bagages et 

nous mettre en 

route. 

SCETE DE LA NATIVITE DE MARIE. 

Mais par ou commencer la visite des monasteres? 

Ils sont, comme je I’ai dit plusieurs fois, au nom- 

bre de vingt. 11 y en a exactement dix sur chaque 

versant de la montagne, et puisque leurs noms revien- 

dront frequemment dans cette relation, je les citerai 

ici en mettaiit en regard le vocable sous lequel ils sont 
places. 

/oyage cle deux Ren^dictins. 
7 
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Du cote occidental, en partant de la pointe de la 

presqu’ile, on rencontre les monasteres dans I’ordre 

suivant ; 
MONASTERES PATRONS 

1. St-Paul, ('H Upx Wjv'/] Toil aylou Uavlov) (i) S. Georges 

2. Denys, (» roG ^iovv(jiov) Nativite de St Jean-Bapt. 

3. Gregoire, (» row Tpriyopiov) S. Nicolas 
4.Simopetras,(» T^;2i;G.ojvo;n£rpjf;)(2)NaissanceduSaiiveur 

5. Xeropotamos,()i zov ’E'ripor.orap.ov) 40 Martyrs de Sebaste 

6. Rossikon,(» rwy KaXAtya;(-/5^&)y,oii'P«a-o-t/voG)S.Pantaleon 
7. Xenophon, ()^ roG S. Georges 
8. Dokhiarion, (» roG ^oyiiapiou) (3) S. Michel 

9. Constamonites,()> roGRcovoTaptoviV(5u)(4)S.EtienneProtom. 
10. Zographos, (» zov Zwypaipou) (5) S. Georges 

1. Ce nom lui vient d’un saint ascete hagiorite du nom de Paul, 
qin aurait fonde le monastere acluel. Cf. Smyrii. Op. c. p. 600-601. 

2. Un solitaire, nomme Simon, construisit une cellule, puis 
un monastere sur un rocher {ir^rpa). Comme pendant la nuit 
de Noel, une etoile miraculeuse lui etait apparue en cet endroit, 
on lui a conserve le vocable de cette fete. Smyrnakes, p. 588. 

3. Le fondateur de ce monastere, avant d’en jeter les bases, 
aurait occupe la charge de Aoxfidpyj, c’est-a-dire Econome, dans la 
Grande-Laure. Smyrnakes, p. 565. 

4. Cette laure, cnmmencee par le grand Constantin, aurait ele 
achevee par son fils; d’ou rappellationKtircrTarrojp. 683. 

5. Une planclie se recouvrit, une nuit, d’une magnifiqrie peinture 
du martyr saint Georges. Dans I’ignorance du nom de I’auteur, on 
to nomma lui ot le monastere, le « Peintre » {Zuypd<pos). Gelzer, 
op. c. p. 14. 
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Voici les noms des dix autres monasteres construits 

sur le versant oppose : 

MONASTERES PATRONS 

1. LaGrande-Laure,('H MeyaAy] Aaupa) S. Athan.leLauriote 

2. Karakallas, ( H iepa. Wovri KapaxaAAoy) (i) Saints Apo- 

tres Pierre et Paul 
3. Philotheos, (» rou <l>tAo9£ou) (2) Annonciation 

4. Iviron, (» rwv IS'/ipcov) Assomption 

5. Stavronikitas, (» rou Iraupovrriyjnx) S. Nicolas 

6. Koutloumousion, (» rou Aoufxouatou)(3)Traiisfigiiration 

7- Pantocrator, (» rou riavroxvoaropo;) Transfiguration 
8. Vatopedi, (» roG B^roTrcJiou) 

9. Esphigmenos, (» rou ’E(Tq3typt,£vou) (4) 

10. Khiliandarion, (« rou XtAtai/Japt'ou) 

(Voir la carte a la fin du voluniej. 

Annonciation 

Ascension 

Entree de Ma¬ 

rie au Temple 

1. Selon les ans, ce monastere aurait ete fonde par I’empereur 
taracalla^ (?); selon d’autres, par un personnage du nom de 
Nicolas descendant de cette fainille imperiale on du village de 
Caracalla. Smyrnakes, p. 575-576. Je rapporte les legendes telles 
queues ont cours sur la Sainte-Moutagne. 

2 Un h6sychaste de ce nom s’y etablit le premier. 

3. Monastere fonde, d’apres quelques-uns, par Constantin, fils 
de Azzedm II (1247-1266), de la famille de Kutulmisch. Smyr- 
nakes, p. 518. 

4 Appellation survenue a cause de I’etroitesse du lieu ou 
il fut constrmt, ou encore a cause d’un fondateur de ce nom. 
Ibid., p. 635. 
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Outre ces convents, le Mont-Athos est parseme en¬ 

core d’autres etablissements monastiques. 

En premier lieu viennent les kalyhes (ICaX-Joat), con- 

sistant en de petites habitations ou les moines convi- 

vent en groupes de cinq a dix individus. Les kalybes 

reunies entre elles torment ime scete (I)(o-/O)r-/), de aaxy;- 

ryjptov, lieu d’ascese), tandis que, si elles restent sepa- 

rees et independantes les unes des autres, on les ap- 

pelle kellis {y.tlHa., cellules.) 

Autrefois les kalybes et les kellis etaient les denieu- 

res reservees aux solitaires et aux reclus. De nos jours, 

les scetes qui s’en sont formees sont comparables aux 

prieures dependants de nos grands monasteres, tel 

serait, a Subiaco, le Sacro speco dependant de I’abbaye 

de Sainte-Scolastique. 

Les ermitages d’ailleurs (£py;p(.'/)r/;pia) n’ont pas dis- 

paru tout a fait. Ils torment la troisieme categorie 

des demeures monastiques et consistent en de petites 

buttes ou en grottes naturelles, habitees par les aiia- 

choretes. On en rencontre seulement sur les flancs du 

pic de I’Atlios et sur les falaises escarpees, aux bords 

1. J’ai donne cette orthographe en fa faisant deriver du 
mot moderne o-ktjttj. Quelques-uns ecrivent skyte ou meme skite. 
« Der Name (TK-rp-is oder ctkItls, crK-rp-rj oder ckItt), dit M. Ph. Meyer, 
slammt ohne Zweifel von der uralten sogenannten Monchsansie- 
delungen fiber, die nacb der Weise der Skitis gebauL vvaren ». Die 
Ilauplurkiindcn, etc., p. 83. 
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de la iiier : les eriiiites pour y parvonir doivent parfois 

sc semr d’eclielles a cordes ou meme do paniers. 

Chaqiie monastere possede un nombre plus ou moins 

grand de scetes ct de kellis. Certaines de oes scetes 

out acquis des proportions si grandes qu’elles n’en 

ont plus guere garde que le noni. Cette observation 

s’applique surtout aux scetes russes. 

Les scetes les plus importantes de I’Athos sont celle 

de Saiut-Andre, situee a peu de distance de Karyes; 

puis celle de Sainte-Anne, la Nouvellc Scetc et celle de 

Ka,vsokalybion (1), construites toutes les irois siir la 

pointe extreme de la peninsule; au milieu et a I’ex- 

tremite opposee, nous rencontrous la scete do Laucos, 

la scete des Iberes, celle de Xenophon, celle du Pro- 

pliete Elie, et la Scete Russe ou Tliebaide. 

D’apres le moine Gerasimos Smyrnakes, dont je nien- 

tiomie plusieurs fois I’ouvrage paru en 1903, il y aurait 

actuellement 7.432 religieux (2), appartenant a six na- 

tionalites difterentes et se reiiartissant ainsi : 3.49(-5 

Russes, 3.276 Grecs, 307 Bulgares, 286 Roumains, 51 
Georgiens et 18 Serbes. 

1. De KaUiv bruler et Un saint hesychaste. du noin de 
Maxime, av'ait I’habitude de changer souvent de lieu d’ermi- 
tage et, chaque fois, il brulait les kalybes que lui et ses disciples 
avaieiit occupees. On aurait donne le iiom a I’mi de ces endroits, 
pour perpetuer le souvenir de cet acte. 

2. Pp. 70.5-707. Si Ton y ajoute deux millc seculiers, le Mont 
Athos aurait une population de 9.432 ames. 
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Des vingt monasteres, dix-sept appartiennent aux 

Grecs, un aux Russes (le Rossicon), un aux Bulgares 

(Zographos) et un aux Serbes (Khilandariou); mais 

souvent, plusieurs nationalites se coudoient sous le 

meme toit. 

De longue date, il existe un antagonisme entre Grecs 

et Slaves, antagonisme qui a ses moments de crise 

et d’acuite, depuis que le second de ces elements cher- 

che a avoir I’hegemonie. 

« Pour etre impartial, ecrit H. Gelzer, il faut tou- 

jours se rappeler revolution de I’histoire. Dans le cours 

des siecles les Grecs ont fait de grands progres sur 

la peninsule; ils ont pris Iviron aux Georgiens, peuple 

le Rossicon de moines grecs et les trois monasteres 

de Philotheou, de Xenopliontos et de Aghiou Pavlou, 

autrefois bulgares, sont aujourd’hui completement liel- 

lenises. Le reveil national des Slaves, si impression- 

nant soit-il pour les Grecs, trouve done en partie son 

explication dans ces precedents des siecles pas¬ 

ses (1). » 

III 

Apres avoir pris connaissance des lieux et des habi- 

1. Cf. Gelzer, op. c., Die Nationalitaetenstrcit auf dem Athos, 
pp. 37-41. 
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tants soil en consultant Falbum qne les Epistates nous 

avaient offert, soit par des informations prises de di¬ 

vers cotes, nous nous decidons, en quittant Karyes, 

de commencer nos excursions par les monasteres de 

KOUTLOUMOUSIOU. 

Koutloumousiou et de Philotheou situes sur la cote 

orientale pour fiuir par le monastere d’lviron. Nous 

contournerons ainsi toute la presqu’ile et nous visi- 

terons sur notre passage ce qui pent nous interesser et 

nous instruire. 
Mais ce n’est ni I’ordre chronologique, ni I’ordre 
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geographique, que je compte suivre dans ces pages. 

Si Ton excepte les bibliotheques et les souvenirs histo- 

riques particuliers, chaqiie monastere off re une telle 

uniformite qu’en en racontant les visites jour par jour 

ma relation aurait fort les apparences d’un journal 

de collegien. 

Eugene Melchior de Vogiie, decrivant un voyage au 

Mont-Athos, s’exprimait deja dans oe sens : « II serait 

oiseux de raconter ici chacune de ces journees sembla- 

bles k la veille, de decrire chacun de ces convents 

identiques a eux-memes; nous retrouvons dans tons, 

avec une uniformite monastique, meme plan general, 

meme caractere, meme accueil (1). » 

Aussi bien me bomerai-je a grouper autour de quel- 

ques points principaux les observations recueillies au 

cours des trois semaines passees sur la peninsule mo¬ 

nastique. Mais, avant d’aborder les sujets de nature 

grave et serieuse, void encore quelques souvenirs do 

touriste. 

De cette terre vierge de tons les progres qui cons¬ 

tituent, dit-on, la civilisation modeme, il se degage 

une savour d’antique simplicite. 

Les moyens de locomotion sont le caique ou le mu- 

let, selon que les monasteres et les scetes a visiter 

1. Ecvuc des Deux-Mondes, XLVIe annee, 1876, pp. 290-291. 
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sont situes sur le bord de la mer ou a rinterieur des 

terres. L’un et I’autre, d’ailleurs, sont gracieusement 

mis a la disposition des visiteurs par les superieurs 

des convents. 

Quand vous allez 

a dos de mnlet, on 

vous fait accompa- 

gner d’un ou de 

deux « agogiates » 

ou guides (aywyta- 

rat). Ce sont des 

jeunes gens a la 

figure doucement 

melancolique, le 

plus souvent de 

race et de langue 

bulgares. Dans ce 

cas, la conversa^ 

tion, si agreable 

parfois avec des 

gens aux moeurs un « a(;ogiate » 

simples et naiVes, 

etait difficile, pour ne pas dire impossible. 11 n’en etait 

pas de meme quand nous etions accompagnes de quel- 

ques caloyers ou de pelerins. 

Je me rappellerai, entre autres, un entretien ecbange 
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avec un archimandrite venii de Grece pour satisfaire 

ses devotions aux sauctuaires de la Sainte-Montagne. 

Nous cheminions I’un a cote de rautre. 

« Vous Mes des heretiques, vous autres latins, me 

dit-il a brule-pourpoint ». « Et pourquoi? » — « Farce 

que vous, vous croyez que le Saint-Esprit precede non 

seulement du Fere, mais encore du Fils, parce que vous 

mettez le Fape au-dessus des conditions de la nature 

humaine, en le proclamant infaillible, etc., etc. », et 

il continuait sa tirade sur ce ton deplaisant. 

« Entendons-nous, lui repondis-je. Je ne vois au- 

cune erreur a affirmer Titifaillibilite du Fape, Chef... » 

« Comment! interrompit-il; mais le Fape est-il un 

liomme ou un ange? S’il est homme, il pent se tromper 

et pecher comme tons les mortels. J’ai etudie a Athe- 

nes, moi, j’y ai suivi les cours de philosophie et de 

theologie a I’Universite. Je sais bien ce qu’il en est. » 

Au courant de I’objet de cette controverse, je n’eus 

pas de peine a ni’apercevoir que mon interlocuteur, 

malgre ses litres et ses etudes, tombait dans I’erreur 

grossiere mais commune a tant de ses coreligionnaires. 

Le mot infaillible se traduit en grec par avay.xprriToc, 

pouvant signifier egalement impeccable et infaillible. 

Or, e’est la premiere acception que les orthodoxes ac- 

centuent souvent aux depens de la seconde. Je lui expo¬ 

sal la confusion dans laquelle son esprit s’embarrassait 
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et lui demontrai que le Patriarclie de Rome iie pent ja¬ 

mais se tromper dans les questions qui concernent la 

foi et les moeurs, ce privilege etant inherent, de par 

la constitution divine de I’Eglise, a la personne du 

successeur de saint Pierre. — « Et vous croyez, me 

dit-il, que saint Pierre a ete a Rome? le contraire 

maintenant est demontre; c’est imprime dans les pro- 

pres ouvrages des catholiques. » — « Mais dans quel 

ouvrage? » lui demandai-je. Mon archimandrite refle- 

chit un peu, puis il reprit : « dans Migne. » — « Je 

serais curieux, repartis-je, de trouver celte affirmation 

dans toutes les collections reunies de Migne... » — 

« Eh hien! alors! c’est dans Mansi... » Heureusement 

pour lui, le chemin bifurquait et il s’enfon^a sous la 

ramee des chenes. Plus tard je le rencontrai a 

la fugitive dans un monastere, mais 

sans avoir le temps de liii de- 

mander des nouvelles 

de Mansi. 

LE MONASTERE DE HAOlOU UREOORIOU (VERSANT OCCIDENTAL). 
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Mais qu’oii ne croic pas que, dans lours conversa¬ 

tions, les religieux du Mout-Athos aient observe a notre 

egard une conduite semblable. D’ordinaire, ils s’abste- 

naient de toucher aux questions controversees; du 

nioins ils apportaient a la discussion beaucoup de mo¬ 

deration ot une grande charite. Souvent meine, ils nous 

parlaient de Sa Saintete le Pape on terrnes vraiment 

elogieux, coniine le venerable Pere Victor du monas- 

tere de Gregoriou qui s’enquit avec un touchant res¬ 

pect de « Sa heatitude le Pape de Rome »; — ce sont 

ses propres paroles. 

Les monasleres sont toujours construits dans un site 

cnchanteur et varie. Tantot le « semnee » (1) s’eleve 

sur un plateau, entoure de vignobles et de champs; 

tantot il disparait dans les bois, ou bien il est perche 

sur des pics elances, a la hauteur de 800 ou 900 pieds, 

comme Simopetra, ou bien encore, comme Vatopedi et 

Iviron, il etale ses vastes constructions jusqu’au bord 

des flots. 

Certaines de ces laures possedent une veritable flot- 

tille. Vatopedi et Iviron disposent de batiments capa- 

bles d’affronter des traversees jusqu’a Constantinople 

et Salonique; le Rossicon entretient nieme un bateau 

a vapeur. Les moines eux-menies les montent et accom- 

1. En grec <re/j.ve2ou, syuoiiyme de ixovrj. 
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plissent toutes les manoeuvres avec une dexterite et 

une connaissance admirables. Nous avoirs rencontre 

quelques-ims de ces matelots hagiorites; c’etaient do 

veritables loups de mer. Avant d’aborder cette terre 

de penitence, its avaient exerce pendant Jongtemps le 

metier et les superieurs les y avaient maintenus. De 

leurs peregrinations lointaines, ils out emporte quel- 

ques bribes d’anglais, d’italien ou de franpais qu’ils 

aimaient a redire, mais pour rien au monde, ils n’au- 

raient voulu abandonner leur chore montagne. 

A certains jours, on voyait le golfe de I’Hagion Oros 

so couvrir de caiques aux blanches voiles : un vent 

favorable les pqussait vers Cassandra ou Thasos, ou 

les monasteres possedent de grands metoques (f/ero- 

/ta), sortes de metairies qui les approvisionnent d’oeufs, 

de fromage et d’autres comestibles introuvables sur la 

Sainte-Montagne. D’autres fois, sans aller aussi loin, 

les moines jetaient leurs filets au large. Quel tableau 

pittoresque offraient alors aux regards ces caloyers 

pecheurs, vetus de leur simple tunique souvent passee 

au vert, le chef surmonte de la coiffure cylindrique a 

laquelle ils avaient ajoute une visiere pour preserver 

la figure de la reverberation du soleil 1 Le soir encore, 

tandis que, la tete penchee au-dessus des balcons, nous 

respirions a pleins poumons I’air frais de la mer, nous 

assislions a des peches organisees a la lueur de tor- 
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ches; et il semblait que le poisson se fit prendre en 

abondance dans les filets manies avec une audaciense 

agilite. 

Comme je le disais plus haut, pour acceder a cer- 

MOINES NOCtlERS ET LE R. P. ATHANASE H. GAlSSER. 0. S. B. 

tains monasteres, la vole de mer est souvent plus 

courte. Grace au temps superbe qui nous a favorises 

d’ailleurs pendant tout le voyage, une promenade en 

mer avait en general des cliarmes incomparables; elle 

restaurait les forces un peu epuisees par la grande 
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chaleur, par les frequentes chevaucliees et une maigre 

nourriture. Mais pour jouir de tous ces avantages, il 

fallait que la traversee ne fut pas trop longue et sur- 

tout que nous n’eussions pas a doubler certains petits 

caps, oil, meme par les temps les plus limpides, nos 

freles embarcations subissaient un inevitable roulis. 

Alors Jes moines ramaient avec plus de force, nos 

manteaux et nos valises se couvraient de recume des 

embruns, tandis que la crainte ou les eftets du mal 

terrible avaient enleve toute poesie au voyage. 

C’est apres une traversee mouvementee de ce genre 

qu’en quittant un jour la Grande-Laure, nous parvinmes 

au pied de la scete de Kavsokalybion. Elle est etablie 

surun des versants les plus escarpes et les plus sauva- 

ges de I’Athos. Avant d’y arriver, il faut passer par une 

crique a I’acces difficile, ou la mer deferle avec rage. 

Un petit parapet forme tout le port. On devine ensuite 

un sentier qui monte presque a pic, creuse dans la 

roche vulcanique par un torrent impetueux. Maigre les 

difficultes du chemin, le spectacle est grandiose. A 

droite et a gauche, des kellis suspendus sur les roebers 

abrupts ou dissemines dans les sinuosites naturelles du 

terrain; plus haut, les kalybes surplombees par I’eglise 

de la scete, a la coupole elegante; plus haut encore, une 

foret aux arbres noirs entrecoupes pa et la de gigantes- 
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ques quartiers de roches; au sommet enfin, une ai¬ 

guille nue se detacliant en dentelles sur lo fond d’azur 

pour terminer par un petit point blanc : c’est la cliapelle 

de la Transfiguration qui se dresse sur le pic le plus 

eleve de la peninsule liagiorite (1). 

A Kavsokalybion habitent les artistes les plus renoni- 

mes. Oil y rencontre les fameux peintres d’icones, les 

sculpteurs des croix et des encolpia (2) byzantins dont 

nos musees sont fiers de posseder un faible exem- 

plaire. 

Nous admirames a loisir ces ecoles ou s’est refugie 

Tart byzantin et dont je parlerai plus loin (3). 

Apres avoir passe la nuit dans la plus pauvre des 

pauvres kalybes, nous continuames notre ascension. 

Ascension emouvante, s’il en fut jamais. Je connaissais 

les millets d’ltalie et leur adresse a gravir les chemins 

les plus escarpes. Mais ici, par moments, il n’y avait 

1. Voycz la figure page 55. 

2. On nomine eyKoX-n-ta des medallions liturgiques qui, an moyen 
d’une chainette passee au cou, se portent suspendus sur la poitrine 
(ei',/c6X7ros). Ils contieunent des reliques ou simplement I’image de 
la Sainte Vierge ou de Notre Seigneur. De nos jours, its se 
reduisent le plus souvent a une plaque emaillee, de forme ovale, 
reproduisant ces memes figures. Dans les fonctions religieuses, 
outre la croix, les eveques portent deux encolpia, les archiman¬ 
drites un seul. Les fideles en portent aussi par devotion ou les 
susiiondent a riiiterieur de leurs habitations. 

3. Voyez ch. VII, page 240 et suiv. 
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pas trace de chemiii, ce n’etaieiit que rocs amoiicelos, 

troncs d’arbres renverses, torrents et crevasses. Nos 

braves coursiers poiirtnnt ne s’en retoiirnaient pas. 

Nous arrivons a un haut plateau. Devant nous se 

dresse tout a coup la masse imposante de I’Athos. Je 

compris alors ce que ce grand bloc de marbre inspira 

un jour a un sculpteur de la grande efflorescence ar- 

tistique de I’Hellade. II avait conpu le dessein de tail- 

ler dans le colosse de marbre une statue gigantesque 

d’Alexandre le Grand, le representant tenant dans sa 

main droite une ville entiere et reunissant dans Fautre 

toutes les eaux qui decoulent du faite pour les faire 

choir dans la mer en cascades rugissantes. 

Mais bien mieux que dans I’histoire du grand roi, le 

souvenir de ces lieux se trouve conserve par d’eclatanls 

temoignages dans les annales de I’ascese cliretienne. 

C’est ici que se refugient les derniers representanis 

peut-etre de la vie eremitique; c’est ici, par exemple, 

(fue, fuyant les grandeurs du monde, le metropolite 

Neophytos, apres avoir consacre les meilleures annoes 

de sa vie a I’education des princes de la famille royale 

de Grece, a choisi sa retraite. 

En traversant les broussailles et les ravins, nous 

voyions de loin ces venerables anachoretes, vieillis 

dans la penitence et la privation, a I’entree de leurs 

cavernes et de leurs loges de bois; ils ne levent pas 
Voyage de deux Beniidiclins. 8 
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les yeux pour nous voir passer, ils restent absorbes 

dans la contemplation et la priere. 

Et nos betes de somme insouciantes, continuaient 

tranquillement leur route, met- 

tant en f uite quelques bou-* 

vards mi-sauvages qui 

courent en liberte 

dans ces bois 

vierges. 

KELLIS DE KAVSOKALYBION. 

IV 

Ces episodes de nos courses a travers la Sainte-Mon- 

tagne serviront a caracteriser tons les autres. 

Un mot de I’liospitalite monastique. 

En general, cette hospitalite est exercee avec fran¬ 

chise et liberalite. On s’apergoit qu’elle est de tra¬ 

dition dans les monasteres d’Orient comme dans ceux 
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de rOccident et qu’elle y est egalement inspiree par 

des mobiles de charite chretienne. 

Etrangers, mendiants, pelerins, chacun suivant son 

rang et sa condition, sont I’objet d’un accueil fraternel. 

Quand on arrive aux portes d’un monastere, on est 

sur d’y rencontrer quelques moines, a moins que la 

priere ou quelque autre exercice de communaute ne les 

retienne ailleurs. Dans une petite loge reside ordinaire- 

ment le Qvpoipo^, ou portier, auquel il faut exliibei le 

cliamonitirion. 

II vous introduit aussitot dans le^vodox^'^ov, ou quar¬ 

ter des botes, dont le clief est V <uirchontaris » 

rapr,z), tandis que votre permis est porte a riiigoumene 

ou au superieur fonctionnant du monastere. Moyennant 

nos chaudes recommandations, la permission est aus¬ 

sitot accordee. L’archontaris ou son aide vous apporte 

I’immanquable glyko avec I’eau de source, le verre 

de raki et la tasse de cafe, tous rafraichissements qui 

se prennent avec le ceremonial qui nous est desormais 

familier. 

Le maitre d’hotes, parfois le superieur qui sur les 

entrefaites est venu saluer ses visiteurs, s’informe de 

leurs desiderata. A cette demande toujours identique, 

notre reponse fut aussi toujours la meme : consulter 

les bibliotheques, assister aux offices, nous enquerir 

du chant et des ceremonies liturgiques, etc. 
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Pour le premier point, a part un monastere ou deux 

ou les hesitations du superieur ou de ses suppleants 

denoterent quelque defiance a notre endroit, nous 

avons toujours eu toutes les plus larges facilites. Le 

Bibliothecaire, averti de nos desirs, nous accompagnait 

dans la salle des manuscrits et des archives, et nous 

permettait d’y consulter les catalogues. Parfois le con- 

servateur des manuscrits nous autorisait a emporter 

les codex dans notre chamhre; d’autres fois il fallait 

les etudier sur place. 

Nous etions alors epies par ces caloyers qui, accou- 

rus a plusieurs, venaient nous contempler, tout ebau- 

bis de I’interet que nous portions a ces vieilleries (1). 

C’est surtout mon docte confrere que Ton admirait, 

1. Un Anglais, M. Alhelstan Rilley, raconte avec un humour tout 
britannique une serie d’aventures qu’il eut avec ces moines in- 
qnisiteurs. Un jour qu’il deballait sa valise en presence de I’un 
d’eux, a cbaque article qu’il produisait, fiit-ce meine une brosse a 
dents, celui-ci, se pamant d’etonnement, s’exclamait : Kyrie elei- 
son! Voulant le corriger de sa trop grande predilection pour les 
objets francs, notre Anglais avisa de lui donner une petite le^on 
sous forme de pilules; on en produit de tres puissantes en Anglc- 
terre. Malheureusement, il n’en retrouva pas la boite, mais il la 
rempla<;a par un flacon d’ammoniaque. Il I’ouvrit avec empbase 
et Simula d’y respirer un parfum delicieux, puis il le passa au 
caloyer qui naturellcment s’etait rapproche pour examiner I’objet 
de pbrs pres. Celui-ci en respira a pleins poumons; les effets 
terribles de cette drogue le plongerent dans un pitoyable etat. 
Les yeux ruisselants de larmes, la respiration entrecoupee, il 
s’eloigna en criant a tue-tete : Ky-Ky-Kyrie eleison! Comme c’est 
fort! Athos, or the Mountain of the Monies. London, 1887, pages 
155-158. 
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quaiid il dechiffrait les iieiimes embrouilles de la 

sique byzantine dans les 

nis par I’usage et par le 

bien tronver a cela? » me 

Beaucoup iie I’avaient 

pas, je le compreiiais 

bien, parce qu’ils n’e- 

taient pas ameme d’en 

avoir. 

Cette CLiriosite — na- 

turelle d’a ill ears cliez 

des gens ponr qni est 

extraordinaire tout ce 

qu’ils n’ont pas conrm 

dans leur enfance on ne 

voient pas autour d’enx 

— les excitait parfois a 

scruter nos valises en- 

tr’onvertes et nos bre- 

viaires deposes sur la 

table de travail, a les 

examiner mieux encore 

nier ottoman. 

mu- 

parchemins jaunis et racor- 

temps. « Quel interet peut-il 

demandait-on. Ah! I’interet! 

LE r. GLYKERIOS, ARCHONTARIS d’jVIRON 

que ne I’anrait fait un doua- 

Quand on donnait les signaux pour les offices litur- 

giques, nous interrompions le travail et I’archonta- 

ris nous conduisait a I’eglise ou il nous assignait ton- 
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jours une des places les plus en vue. A Tissue de la ce- 

remonie, quelques caloyers venaient nous saluer et fai- 

re un brin de conversation; d’autres fois, le sacristain 

nous montrait ses tresors, et un pretre, la tete decou- 

verte, portant Tepitrakhelion (1), nous decouvrait les 

reliquaires byzantins etincelants d’or et de pierreries, 

les vases et les ornements sacres; ou bien encore, en 

leur compagnie, nous visitions Tinterieur du monastere, 

les proprietes ou les scetes du voisinage. 

Les repas des etrangers, suivant une coutume monas- 

tique que Ton retrouve dans la regie et les traditions 

benedictines, se prenaient le plus souvent avec Tar- 

chontaris, mais aussi avec le superieur ou quelques 

moines qu’il nous envoyait en signe d’estime et d’hon- 

neur (2). Une fois seulement il nous fut donne d’assis- 

ter au repas des moines dans le refectoire commun. 

C’etait dans la scete de Saint-Andre. Quatre a cinq 

cents moines etaient alignes en silence, dans une salle 

immense, devant six rangees de longues tables sans 

nappes. Au fond du refectoire, sur une petite elevation, 

se dressait une table en fer a cheval ou prirent place 

Tarcliimandrite, ses conseillers, les pretres, les diacres* 

1. On lappolle iirirpaxv^i-oi' I’ornement du vestiaire liturgique qui 
correspond a I’etole latine. 

2. Regula S. Benedicti, c. LIII, c. LVl. 
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et les holes. Line autre table oecupait I’espace laisse 

libre entre I’abside et les autres rangees : elle etait 
reservee, semble-t-il, aux chantres. Le repas fiit servi 

avec line exactitude digne d’eloges; pendant toute sa 

duree il fut agremente de la lecture. Vers la fin, a 
un signal du superieur, tout le monde se leva et les 

ebantres entonnerent une hymne, apres laquelle on 
benit les colybes, sorte de pate faite de ble cuit et 

de sucre, distribuees ensuite a toute I’assemblee (1). 
En entrant comme en sortant, chaque caloyer s’incli- 
nait et se signait devant la fresque representant le 

Christ entoure de la Vierge et des patrons du monas- 
tere. Puisqu’ici je parle d’un raonastere russe, je ne 
puis m’empecher d’observer, a la suite d’autres visi- 

teurs de I’Athos, qu’en general dans les monasteres 
slaves la proprete est plus grande, I’ordre plus parfait 

que dans les laures grecques. Chaque etranger de dis¬ 
tinction pent avoir une cellule qui, sans etre meublee 

avec luxe, n’en est que plus propre. Les aliments, bien 
quetoujours maigres, sont mieux appretes et s’accoin- 

modent mieux aux habitudes des europeens. 

Dans les monasteres grecs, on nous servait en gene¬ 
ral la nourriture commune. Etant donnees les regies 
severes du jetine monastipue (2), en dehors de quel- 

1. Voyez ch. VI. p- 226. 

2. Ibid., p. 212. 
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qiies rares occasions, les plats ne coniportaient giiere 

que du poisson et des legumes. Voici d’ailleurs le menu 

d’un repas ordinaire a I’Athos : Petits poissons sales 

etendus sur des courges ou des concombres bouillis a 

I’eau, marouillas ou laitues servies ernes, fromage de 

chevre, pasteques, une mesure de vin au gout prononce 

de I’oulre ou on le puise, pain noir epais et dur (1). 

La conversation avec les caloyers, nos commensaux, 

1. Le voyageur anglais, que j’ai cite plus haut, a depeint les 
repas au mont Athos, avec sa verve liabituelle: 

« But what a repast! Our hearts sank within us as we thought 
ot the gastronomic trials in store for us during the next few 
weeks. The first dish consisted in raw tomatoes and chillies 
steeped in strong smelling oil. This was placed in the center of 
the table, each person helping himself with his own fork. The se¬ 
cond course was soup, delicately compounded of fish and oil, 
the first spoonful of which positively took my breath away, it 
was so inexpressibily masty. The soup was followed by hot 
fish cooked in oil; this was just eatable. Then cold cooked toma¬ 
toes stuffed with herbs and garlic. The fifth dish consisted of a 
white paste looking like cornflour, which we were told was made 
of ground beans; this was a sort of sweet, but being flavoured with 
garlic it did not suit our palates. At the sixth course we returned 
to the fish again, and ended with water melons, which all ate with 
their fishy and garlic scented knives. The redeeming point in the 
supper was the wine, which was both plentiful and good. After 
the meal, we left the table and reclined on the divans to take our 
« after dinner » glads. Whether we aftei’wards got accustomed to 
the fare or not 1 cannot say, but this supper seemed to us to be 
inquestionally the worst meal we ever had at Vatopedi, we 
never had anything to complain of in the food set before us on 
subsequent occasion in this hospitable monastery. We retur¬ 
ned to our rooms, had coffee whilst receiving several monastic 
visitors, and retired at half-past eleven for our first night’s rest on 
the Holy Mountain ». Op. cit. p. dd-do. 
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se portait souvent sur des sujets politiqucs. Qiii I’aii- 

rait cm ? Ils parlaient de la guerre russo-japoiiaise, des 

batailles qiii se livraient clans la lointaine Mandchou- 

rie, tandis que la paix etait conclue depuis longtemps. 

SDPERIEURS DE VATOPEDI AVEC LEURS SIRDARIDES, 

Pour leur excuse, il faut avouer que les iiouvelles arri- 

vent un peu tard a I’Athos! 

Leur bon sens et leurs sentiments religieux per- 

gaient clairement cjiiand ils se mettaient a parler de la 

France et des persecutions ciui y sevissaient. Avec 

raison ils n’arrivaient pas a cornprendre comment les 
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goiivernants de ce pays, a leurs yeux, foyer du catho- 

licismc et sol classiqiie de rattachement au Sonverain 

Pontife, mettaieiit toute leur ardeur a chasser les reli- 

gieux et a faire disparaitre les crucifix des ecoles et 

des pretoires. 11 faut done, disaient-ils, que ces reli- 

gieux et ces magistrats aient commis de graves deli Is 

pour qu’on prit ces mesures. Mais qiielques mots d’ex- 

plicatioii de notre part leur faisaient vite entendre de 

quel cote se trouvaient la verite et la justice. En 

Orient, disions-nous, I’Eglise n’a-t-elle pas eu ses ico- 

noclastes aussi, et ne subit-elle pa,s encore le joug de^s 

Mahometans ? 

Au reste, conime je le disais au debut de ce chapitre, 

nos relations avec ces religieux out toujours ete em- 

preintes d’affabilite et de cordialite, et nous avons 

souvent eu a nous edifier de leur penitence et de leur 

assid.uite aux offices. 

Ca et la, peut-etre, un pen d’indolence et une incli¬ 

nation trop prononcee au tabac, que les moines les 

plus vertueux appellent « encens du diable », Q’jjy.tjtua 
Tov (JiaSdAou ! 
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CHAPITRE III 

LES EDIFICES MATERIELS 

I Xes habitations. — Constructions exterieures. — Disposition 
interieure : cellules, quartier des holes, etc. 

II. — L’eglise et ses annexes. — Le catholicon et son mobilier. 
— Narthex. — Vaisseau. — Sanctuaire. — Oratoires et eglises 
secondaires. — Le campanile et la « phiale ». 

Ill — La bihliotheque et le refectoire. 

I 

Les vingt monasteres athoiiites sorit batis a peu 

pres sur le meme type. Quand on en a etudie 

un par le detail, on est sur de les connaitre tons. 



118 VOYAGE DE DEUX BENEDICTINS A l’ATHOS 

Le voyageur apercoit de loin nii amas de construc¬ 

tions presentant la forme tantot d’un qiiadrilatere, tan- 

tot d’lin trapeze; pen a pen les lignes s’en dessinent 

avec plus de nettete. 11 distingue de liautes murailles 

crenelees et munies de donjons, comme cedes d’une 

forteresse du moyen age. Une tour plus liaiite que les 

autres indique assez I’emploi qu’on en faisait. C’est 

la tour d’observation, ou, aux temps des incursions des 

Sarrasins et des corsaires, Ton montait la garde jour 

et nuit. L’eimemi s’etait-il montre, on donnait aussi- 

tot le signal d’alarme. 

Les toits sont reconverts de grandes plaques de 

schiste argileux provenant de Magnesie en Thessalie, 

quand il s’agit de monasteres grecs. Les semnees rus- 

ses ont tout I’appareil de tuiles modernes, ou plus 

souvent encore des recouvrements en zinc clinquants 

de vert et de rouge ; ce qui leur donne I’aspect de 

grandes fabriques. La monotonie de ces faites est rom- 

pue par les cheminees et surtont par de petites coupoles 

surmontees de croix. 

Apres avoir passe par des bois de chataigniers et 

de dienes nains, cotoye des vignes et reQu le salut 

de quelques celliotes, on apergoit de mieux en mieux 

I’entree du monastere. Void le cimetiere, facilement 

reconnaissable a sa chapelle a double etage; la terre 

en est fraichement remuee. Les hagiorites ne laissent 



LES habitations monastiques 119 

leurs morts sous terre que deux ou trois ans, juste 

assez pour qu’apres ce laps les squelettes puissent 

etre transportes dans Tossuaire commun; car^ selon 

le droit canonique grec, seuls les rois et les puissants 

de la terre out le privilege de recevoir la sepulture 

dans les nets des eglises. An Mont-Athos cet honneur 

est reserve aux fondateurs et encore leurs restes repo- 

sent-ils dans le nartliex de I’eglise, conime on pent 

sen convaincre a Vatopedi, a Dokhiariou et a la 
Grande-Laure. 

Saluons les aines de ces moines en possession sans 

doute du royaume des cieux, promis a ceux qui out 

abandonne le inonde pour I’amour de Dieu, et repe- 

tons cette priere jaculatoire familiere au rit auquel ils 

ont appartenu : « Eternelle soit votre meinoire, 6 bien- 

lieureux Peres ! » Atcovta yj ixvriUYj upcov, a^iOfj.axy.pL(JTOi xal 

y.£iuvr,<7TQi llarEOi:. 

La grande porte du monastere, percee dans toute 

1 epaisseur du mur, donnerait Pimpression d’une re- 

doute, si 1 on n y voyait Piinage sereine du saint protec- 

teur. Parfois, comine au monastere des Iberes, I’entree 

est precedee d une colonnade; ce qui donne aux cons¬ 

tructions un aspect moins severe et plus grandiose. 

Une petite porte laterale (nommee Ky.panuXiq) donne 

acces a 1 interieur de la cloture dans les cas de neces- 
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site, quand le portail principal est ferine. A la tombee 

du joiir, en effet, on clot toutes les issues dii monastere 

et gare an visiteur ou au pelerin qui arriverait trop 

tard; il risqiierait de devoir passer la nuit a la belle 

etoile. M. Gelzer a raconte un incident de ce genre 

dont il flit la victime malgre lui (1), et que nous avons 

failli eprouver nous-memes. 

Il est difficile de preciser I’epoque a laquelle re¬ 

monte la construction des monasteres. Les plus anciens 

batiments sent du X^-XL siecle. Il y en a ensuite de 

toutes les epoques; quelques-uns datent §e ces dernie- 

res annees. Le Rossicon par exemple a ete edifie au 

debut du XIX® siecle, et tons les ans il regoit de nou- 

veaux accroissements. Kostamonitou, detruit a la suite 

d’un incendie, vient de sortir tout frais de ses ruines et, 

quand nous le visitames, le monastere de Pantocrator 

etait en grande partie en construction. 

Nous avons done franchi le seuil du monastere. 

Levant nous s’etend une cour plus ou inoins grande 

selon le site occupe. Au centre, se dresse une eglise, 

le y.aQo'/d'Mv, flanquee parfois d’un ou de deux ora- 

toires nommes TrapcX/tXviata.Dans la Grande-Laure, une 

seconde eglise, plus petite, forme un bMiment a part. 

Tout autour du mur d’enoeinte, sont adossees des 

1. Op. cit. p. 83-84:. 
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constructions a deux etages au plus, quand le monas- 

tere se dresse sur un plateau, a quatre on nieme cinq 

etages, quand il n’a pu se developper en largeur. C’est 

le cas de Si- 

mopetra, de 

Grigoriou, et 

d’autres en¬ 

core. 

Souvent, a 

I’e t a g e, on 

voit de lon¬ 

gues galeries 

a arcades cin- 

trees et sup- 

portees par 

des piliers 

aux c h a p i- 

teaux byzan- 

tins. Au-des- 

sous sont a- 

menages les 
LE MONASTERE DE SIMOPETRA. 

ottices, 1 e s 

depots de vin et d’liiiile, les magasins des fruits et des 

legumes secs, et de vieilles ecuries, car, autrefois, les 

animaux eux-memes, pour ne pas devenir la proie des 

pirates, dev:aient etre rentres le soir dans la cloture. 
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Les etages superieiirs sont mimis de fenetres tres etroi- 

tes et de tribunes en bois debordant sur des assises de 

pierre ou des poutrelles. Ces balcons peints en rouge 

vif ou en bleu sont garnis de plantes grimpantes et de 

pots de fleurs, parmi lesquelles on remarque le basilic 

a I’odeur penetrante, servant dans les fonctions reli- 

gieuses en rhonneur de la sainte Croix. 

En general, si Ton excepte les plus recentes, ces 

batisses ne presen tent ni ordre ni symetrie. On ne 

pent pourtant nier qii’il s’en degage un cachet fruste 

et medieval, en liarmonie avec les moeurs monastiques 

et le paysage qui les entoure. 

La galerie exterieure, ou bien un corridor interne, 

donne acces aux cellules des moines. Elies sont plus 

ou moins spacieuses, plus ou moins commodes, selon 

les ressources du couvent. Les caloyers, comme je I’ai 

fait observer, s’en tiennent aux coutumes orientales 

et dorment sur des divans qui servent a la fois de 

couche et de siege. Parfois une petite table garnie 

de livres ternoigne de leur activite litteraire ou spiri- 

tuelle, mais le plus souvent le mobilier ii’est pas aussi 

coinplique. Je ne puis passer sous silence I’icone de 

la Sainte Vierge ou de quelque saint qui ne manque 

dans aucune cellule. 

L’higoumene et les epitropes, ou senieurs de la com- 

munaute, out a leur disposition des cliambres plus spa- 
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cieiises et plus ornees, ainsi que le reclament leur 

dignite et leur charge. 

11 en est de meme de cedes reservees aux etraii- 

gers; elles formeut un quartier distinct noinme H-vo- 

doyfiov Oil ao/ovrapiVaov. Ce soiit de vastes pieces pou- 

vant contenir ordinaireinent de dix a quiuze liotes. 

Dans la plupart des nionasteres le contact avec les 

europeens a oblige insensiblement les rnoines a intro- 

duire des lits pour leur usage et a meubler des chatn- 

bres, plus petites, inais plus noinbreuses. 

Les etages, frequemment construits tout en bois, 

deviennent facilement la proie des flammes. Les an- 

nales du Mont-Athos ont eu a enregistrer de frequents 

incendies qui ont cause des degats enormes et des per- 

tes regrettables d’oeuvres litteraires et artistiques. C’est 

poiirquoi les architectes ont eu soin de disposer des 

croisees donnant sur les corridors interieurs, d’ou le 

veilleur du nionastere pent aisement oliserver et, au 

besoin, avertir les botes iinprudents. 

II 

Les religieux ont pour leurs eglises et leurs ora- 

toires un culte tout special! L’ecclesiarque ou le sacris- 

lain en conserve jalousernent les clefs et n’en ouvre les 

portes que pour la celeliration des offices ou a la de- 
Voyage de deux Be'n^dictins. 

9 
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mande expresse des visiteurs et des pterins de mar¬ 

que. 

L’eglise priiicipale, ai-je deja dit, est constriiite au 

milieu des batiments du monastere et repoit le nom de 

jtaQoAtxov, « universel parce qu’elle doit pouvoir con- 

tenir tout le personnel du couvent. 

Toute eglise grecque, batie selon les regies de I’ar- 

chitecture et selon les prescriptions canoniques et ri- 

tuelles, comprend trois parties bien distinctes : le sanc- 

tuaire {Bv^ioc^tyiolov), le vaisseau de I’eglise (6 y.-joLug 

vaog ) et le narthex (yap0-/]^). Dans les eglises secu- 

lieres, on remarque, en plus, au fond du temple, une 

espece de tribune pouvant se prolonger au-dessus des 

nefs laterales; c’est le gynecee {yvvociydT-/]g, ywxLytioy), 

on lieu reserve aux femmes. Du liaut de ces galeries 

elles assistent aux offices, dissimulees derriere un 

treillis de bois ou de fer. 

Le nartbex, dont les formes exterieures affectent 

generalement cedes de I’eglise, est le complement obli¬ 

ge de redifice; il repoit aussi le nom de 'Air/i (proces¬ 

sion) a cause de cede ceremonie qui souvent s’y acconi- 

plit, ainsi que d’autres parties de I’office quotidien (1). 

Vu sa destination, les proportions du narthex varient 

entre le quart et la totalite du vaisseau central; au mo¬ 

nastere de Dokhiariou menie, il le depasse en longueur. 

1. Voyez cli. V. pages 180 et 199. 
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Ce narthex est parfois precede d’un autre, I’exonarthex, 

dont I’eglise de Sainte-Sophie, a Constantinople, offre 

I’exemple classique. Get exonarthex se prolonge meme 

de chaque cote de I’edifice et nous avons vu des moi- 

nes, par une belle soiree d’ete, assister de cet endroit 
aux offices de I’eglise. 

Le narthex est surmonte d’une ou de plusieurs cou- 

poles, evidemment moins elevees que la coup ole cen- 

trale. A I’interieur, les murs, de tous les cotes, sont gar- 

nis de « stasadia » (1). On en voit deux etablis centre 

chacune des colonnes qui soutiennent les voutes : elles 

servent a rhigoumene et a rhebdomadier. 

Au-dessus du narthex exterieur, on rencontre une 

grande piece appelee zar-/);;('0Uja£va(2). Plusieurs monas- 

teres y ont etabli le depot des archives et des ma- 

nuscrits. Au Protaton, on proclame de cet endroit les 

resultats des elections de la Sainte-Epistasie. C’est 

la aussi que le lundi de Paques cette haute assemblee 

y dresse des tables pour recevoir les pauvres de Ka- 
ryes. 

Le premier ou le deuxieme narthex conduit genera- 

1. ’ZraalSia. On entend par la les stalles en usage dans I’Eglise 
grecque. De construction moins massive que celles des eglises occi- 
dentales, elles sont aussi garnies d’une miserioorde, mais evidem¬ 
ment d^pourvues de prie-Dieu. 

2. Le narthex lui-meme etait I’endroit reserve aux catecliu- 
menes et aux penitents. II est interessant de constater encore I’em- 
ploi de ce mot pour designer I’etage qui le surmonte. 
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lenient dans les pareglises. II donne aussi acces a 

I’eglise principale an nioyen de trois portes, une gran¬ 

de, centrale, et deux plus petites, laterales, qui corres¬ 

pondent aux trois portes de la cloture du ctioeur. Pen¬ 

dant les offices du narthex nn grand voile est tire et 

derohe aux regards la vue de I’eglise. 

Le vaisseau principal a generalement la forme qua- 

drangulaire. Ouatre colonnes supportent une coupole 

centrale et donnent I’iHusion de bas-cotes, correspon- 

dant aux portes laterales du narthex et du sanctuaire. 

Deux absides laterales, dans lesquelles se tiennent 

les chantres et les superieurs, forment un petit tran¬ 

sept. 

Sen les, les eglises du Protaton et de Vatopedi, s’e- 

cartent du plan cornmun. La premiere est depourvue de 

coupoles et d’absides et on lui prete, niais a tort, la 

disposition architecturale d’une basilique (1). 

Les eglises byzantines, contrairement a un jugement 

que Poll se formerait en se basant uniquement sur le 

vaste temple de Justinien, ne sont ordinairement pas 

tres grandes. Dans les plus grandes eglises athonites, 

e’est a-dire dans cedes de Vatopedi, d'lviron et de la 

Grande-Laure, la longueur totale du vaisseau, en par- 

tant des marches du sanctuaire, atteint de dix a douze 

1. Sinyrnakes, p. 358. Cf. H. Brockhaus, Die Kiiiist in den 
Athos-Klocstern. Leipzig 1891, p. 23-24. 
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metres; qiiinze metres, au Protaton. La largeur, en y 

comprenaiit I’espace semi-circulaire forme par les ab- 

sides, ne depasse iiulle part vingt metres. 

Dans cette partie de I’eglise, on compte de 60 a 70 

stalles qni courent tout le long des parois. Celle de 

I’evecpie, elevee de quelques degres, fait face a la 

porte laterale a droite du sanctuaire. La stalle de I’hi- 

goiimene plus ornee que les autres se dresse au cote 

oppose; mais celui-ci se tient aPordinaire dans le siege 

a cote du trone episcopal. 

Quand onentre pour la premiere fois dans une de ces 

eglises, on est saisi par une impression de faste reli- 

gieux qui s’en degage. Partout des icones, des fresques, 

de I’or et des lumieres. Des voutes jnsqu’aux bas-cotes, 

du sanctuaire jusqu’au nartliex exterieiir, ce n’est que 

peintures, dont les sujets, varies presque a I’exces, 

sont neanmoins conduits suivant un ordre donne. J’au- 

rai I’occasion d’y revenir en parlant des arts a 

I’Athos (1). Mais outre ces peintures a fresques, il y a 

un grand nombre d’icones peintes sur bois ou sur 

metal. Cliaque eglise, chaque monastere a ses cele- 

brites. Elies sont ordinairement richement encadrees 

dans du bois dore ou dans un metal precieux. Un petit 

dais les recouvre, si elles sont isolees. La lueur va- 

cillante d’une lampe ne cesse de les eclairer. Et ces 

1. Cli. VII, page 242. 
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lampes reparaissent ainsi devant chaque pilier, cle- 

vaiit chaqiie colonne, a chaque eiidroit libre. 

Assez basses pour permettre a quiconque de les 

baiser et de les venerer, les images sont I’objet d’uii 

cube tout particulier dans I’Eglise grecque. On expose 

tons les jours I’icone du saint ou la representation du 

mystere dont on fait I’office, sur une sorte de pupitre 

sumionte d’un petit baldaquin, que Ton nomme pros- 

'kynetaire^npoaKvvriTxpLO'j) Ce meuble liturgique ne man¬ 

que dans aucune eglise de rit grec et nous avons 

observe, au Mont-Athos, que les religieux s’en appro- 

chaient regulierement aux offices des vepres et des ma- 

tines, et durant la sainte liturgie. 11 est place devant 

I’iconostase a cote d’un des deux grands chande¬ 

liers (1). Parfois meme on en voit un de chaque 

cote. 

Plus grandes et plus riches sont encore les icones 

qui couvrent toute la cloison iseparant le sanctuaire du 

choeur. On lui donne pour ce motif le nom d’iconostase, 

quoique le terme templon (T£p.7:Aov)soit d’un usage plus 

commun. 

Le templon est en Ijois dore, mais on a des exemples 

dont les pieces principales sont faites de marbre, te- 

1. Les fideles de rit grec out la pieuse coutiiiao d’acheter 
aux portes des eglises de petits cierges qu’ils deposeiit, allu- 
mes, sur ces candelabres. 
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iDoins les iconostases des eglises dii Protatoii et du 

moiiastere des Iberes. L’ordre suivi dans la disposition 

de ces icones est present par I’usage. C’est ainsi qn’a 

droite de la porte centrale, appelee porte royale on 

porte ispeciense wpata nv).-/]), on peint le 

Christ et saint Jean-Baptiste; du cote gauche, la Sainte 

Vierge et le Patron de I’Eglise. Aux deux extremites, 

si I’espace le permet, au moins sur les deux petites 

portes on represente les saints archanges Michel et 

Gabriel. Tandis qu’audessus de la porte centrale se 

retrouve la derniere cene, la seconde rangee d’images 

est toute destinee a retracer les mysteres des princi- 

pales fetes de I’annee liturgique, entremeles on cou 

ronnes de medallions con tenant les figures des douze 

apotres. Par-dessus tout domine le Crucifix entoure de 

la Vierge et de saint Jean I’evangeliste. 

Les deux portes laterales de cette cloture sont reser- 

vees au service du sanctuaire. Le diacre en sort et y 

rentre, quand il a fini les prieres qu’il recite au milieu 

du choeur. Les celebrants revetus de tons leurs orne- 

ments et I’eveque ont seuls le droit de franchir la 

porte principale. Elle est fournie de deux battants 

qui arrivent a mi-hauteur de I’embrasure. Par-derriere 

tombe un grand voile de sole ou de velours rouge 

fence, sur lequel sont brodes en fils d’or ou d’argent 

line grande croix ou encore le monogramme du Christ. 
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Une petite marche a rebord circulaire devant la 

porte du milieu conduit au sanctuaire. Ce degre figure 

le soleas ((jMliy.q, solium) ou se tenaient autrefois les 

ministres inferieurs et q;ui a donne le nom de « vema» 

(|3/9fxa) a tout le sanctuaire (9v(jic(.(7Tr,piov). 11 n’est pas 

permis aux simples laics d’y penetrer. -Les caloyers 

en leur qualite de religieux jouissent du droit de libre 

entree; mais avec quel respect its se decouvrent en y 

mettant le pied! 

Le sanctuaire est divise en trois parties distinctes, ter- 

minees chacune par une abside. Du cote droit, Ton trou- 

ve le dLccy.ovLx.6v ou rumxapLov, appellations derivant de 

la destination de ce lieu : il correspondrait a notre sa- 

cristie. C’est la qu’on conserve les livres liturgiques 

dont les zvuLxa, ou recueils de rubriques, sont les plus 

importants; c’est la que les pretres et les diacres se 

revetent de leurs ornements respectifs; c’est la enfin 

qu’on prepare le feu et qu’on accomplit les autres petits 

services. Un autel de mediocres dimensions y fait pen¬ 

dant a celui que Ton voit dans la partie opposee. 

Ici a lieu la preparation des matieres affectees au 

sacrifice; d’ou le nom de cette piece, itpoaxomdr,, npoOeaLq 

(preparation). On y conserve le calice, le disque ou 

patene grecque, et les autres vases et objets dont on 

se sert durant les fonctions liturgiques. Les ministres 

s’y lavent encore les mains et y font les ablutions. 
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Lea partie centrale, la plus riche et la plus spacieuse, 

cello qui correspond au vaisseau de I’eglise, renferme 

rautel du sacrifice. C’est le sanctuaire par excellence. 

L’alitel est de forme carree ordinairement supporte par 

cinq colonnes figurant le Christ et ses apotres. Une 

grande nappe, qui le recouvre de tons cotes jusqu’au 

has, symbolise le suaire dont fut enveloppe le corps 

de Notre-Seigneur. Sur la table d’autel on voit toujours 

un tabernacle renfermant la sainte reserve sous les 

deux especes. Souvent ce tabernacle, en forme d’eglise, 

est lui-meme protege par une cloche de cristal. Levant 

le Verbe incarne, present sous les apparences du pain 

et du vin, les Grecs, par im delicat rapprochement, 

deposent le Verbe ecrit, le livre des Evangiles. Riche¬ 

mont relie et orne de plaques d’argent et d’emaux, 

I’Evangeliaire ne manque sur aucun autel. 

Les chandeliers, a une on trois branches, sont petits 

et simples. Par derriere, entre deux ou quatre hexap- 

Uryges ou flabella (1), se dresse la croix. D’un cote elle 

1. « Le Flabellum, ou eventail, est appele hoxapteryge, parce 
qu’ii porto la representation peinte ou ciselee des seraphins 
a six ailes. C’est un objet qui n’etait guere usite chez nous 
([u’avant le XIIL s., depuis, il a disparu completement. Le fla¬ 
bellum provenant de Tournus est un rare et precieux exemple 
de cet instrument qui servait a eventer le calice a la conse¬ 
cration, a chasser les insectes pendant la celebration de la messe. 
Chez les Grecs, le flabellum n’est plus guere en usage, mais il 
est frequent dans les eglises; on le place ordinairement pres 
de I’autel. Le flabellum que j’ai vu au celebre couvent de 
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represente le diviii Crucifie; de I’autre la Resurrection. 

Cette derniere face est exposee les dimanches de I’an- 

nee et durant le temps pascal. Par-dessus I’autel s’eleve 

un ciborium dont les quatre colomies reposent sur 

les angles de la table. 

All fond de I’abside, on voit soiivent, du moins 

dans les eglises seculieres, im trone avec d’autres 

sieges plus modestes : c’est le a-uvSpovoc, servant a I’c' 

veque et a son clerge pendant les lectures qui se font 

ail choeur. 

Dans les scetes, il existe aussi une eglise plus vasie 

aiitour de laquelle sent groupees les cellules et les 

kalybes. On la nonune y.vpic//.6y, parce qn’on y cele- 

bre les offices le dimanche en presence de tons les 

Megaspilaion, en Achaiie, est en argent avec figures et orneinents 
repousses ou ciseles. A la circonference sont attachees, par 
une chaine ou un fil de fer de metal, de petites languettes d’argent. 
Ces languettes rendent un son quand on agite rinstrument 
et avertissent les fideles qu’on est arrive a certaines parties 
importantes de la messe. C’est effectiveinent a cet office, que 
les sonnettes rendent dans I’Eglise latine, qu’on affecte le fla- 
bellum encore aujourd’hui chez les Armeniens et autrefois chez 
les Grecs. Le flabellum n’est plus qu’un ornement chez les 
Grecs d’a present; on le porte aux processions comine on porte 
chez nous une croix ou une banniere. Les paroles du « Te Deum » 
sont ecrites sur ces flabellums et rappellent que les seraphins, 
entre les mains desquols les Grecs figurent cet instrument, louent 
constamment Dieu, en disant surtout saint, saint, saint. » IJidron, 
Manuel d’Iconographie chreiienne, p. 72, n. 1. 
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freres. C’est uiie particiilarite de la vie eremitique (1). 

Quant aux oratoires dissemines dans les batiments 

de la laure on attenants aux kellis, on pent les di- 

viser en deux categories. Les uns constituent un edi- 

KELLION AVEC SON ORATOIRE 

i'ice separe, les autres font corps avec la construc¬ 

tion environnante. C’est le cas des oratoires des kel¬ 

lis. Ceux-ci se composent d’ordinaire d’un certain nom- 

1. Dans les vies des Peres du desert nous lisons deja que 
les solitaires sortaient de leurs retraites le jour du Seigneur 
pour chanter ensemble ses louanges. Cette eglise est cons- 
Iruite sur le nienie plan que le catliolicon des monasteres. 
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bre de cellules a im on deux etages, disposees a droite 

et a gauche d’un corridor au fond duquel la chapelle 

fait saillie a I’exterieur. 

Ces oratoires ont presque tons un nartliex, un vais- 

seau et un vema avec tout le mobilier d’une grande 

eglise. L’iconoslase, a cause de I’etroitesse du lieu, 

n’est souvent pourvue que d’une seule porte laterale; 

les trois autels en sont disposes dans trois niches 

creusees en raison de leur destination. A I’interienr 

des monasteres, les oratoires’ se superposent selon le 

nombre d’etages et sont couronnes par une petite 

coupole qui s’eleve au-dessus de la toiture (1). 

Chaque eglise, chaque chapelle est vouee a un saint 

oil a un mystere special. II est touchant de constater 

avec quelle delicatesse le patronage est adapte aux 

lieux et a leur destination. Je cede la parole a Didron 

qui en a fait I’objet de fines observations. 

« Les Clrecs s’appliquent avec une attention deli¬ 

cate a mettre en harrnonie les objets avec leur desti¬ 

nation particuliere; ils approprient chaque chose a 

I’usage special qu’on doit en faire. Chez eux, les cha- 

pelles qui sanctifient les forteresses sont volontiers 

1. Suivant I’usage etabli egalement dans les deux eglises grec- 
que et latine, il est defendu de dormir au-dessiis d’uu oratoire; en 
superposant les chapelles, la prescription est sauvegardee et tout 
abus prevenu. 
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consacrees a saint Georges, le soldat illustre, I’hon- 

neur de la Cilicie (Ciliciae deciis), comme il est qualifie 

sur les stalles de la cathedrale d’Ulm, on bien a saint 

Michel, le chef des guerriers celestes. Le Christ sur le 

Thabor, Elie sur le Carmel, sont honores dans les 

eglises qui dominent les montagnes, et qu’on appelle 

la Transfiguration (Metamorphose) et saint Elie. Les 

eglises rurales sont protegees par saint Tryphon, le 

jardinier, le saint Fiacre de I’Orient. Les chapelles 

funeraires des convents, ou tant de vertueux moines 

sont ensevelis, se dedient a tons les saints, ou bien, 

et c’est plus touchant encore, a la mort de la Vierge. 

On appelle ces petits edifices ’'kyioi navTtq et Ilavocyiai; 

y.oiij.-ri'iii. On a I’espoir, quand on entre sous une >c5t- 

y.ri(jLq llavayta;, de ressusciter un jour comme Marie, 

et d’etre porte comme elie, en paradis, sur les bras 

du Sauveur. II en est des personnages et des sujets 

representes dans les monuments religieux de la Grece, 

comme des noms imposes a ces monuments meme. On 

a v'u I’attention des Grecs a representer la Cene dans 

le [riy.y., ou se font la consecration et la communion; 

le paradis orne la coupole, qui est le ciel de I’eglise. 

Des sujets ou Teau joue toujours un role, sont peints 

dans la fontaine qui precede Teglise. Des sujets d’abs- 

tinence, ou des histoires fatales a I’intemperance, ta- 

pissent les refectoires. Des scenes ou des allegories 
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d’hospitalite se montrent a I’entree des couvents, a 

la porte ou viennent se presenter les voyageurs (1). » 

II faut parler encore de deux annexes de tout catho- 

licon : le campanile et la phiale ou fontaine liturgiqiie. 

Le campanile semble n’etre qii’ime des tours du mo- 

nastere dont on a change la destination. Cette transfor¬ 

mation se serait operee an XV° siecle, a en croire 

certains auteurs (2). Quant a la phiale, elle a ete etu- 

diee d’une fagon speciale par Didron. « La fontaine, 

nommee cptaAr) ou n-riyri, ecrit-il encore, est un petit 

monument qui precede I’entree de I’eglise et qui en est 

distinct. Au centre s’eleve un hassin de inarbre, qui 

s’emplit d’une eau naturelle qu’on fait couler le jour 

des fetos et pour des ceremonies particulieres. Cette 

eau se benit solennellement en certains jours de I’an- 

nee, surtout a Paques, avant la messe (en realite, a 

I’Epiphanie). Autrefois on s’en servait au moment d’en- 

trer dans I’eglise, non seulement en y trempant le 

bout de la main, comme chez nous, mais les deux bras 

et en s’y lavant la figure et quelquefois les pieds. 

C’etait une yeritable ablution, une formalite liturgiqiie, 

que les musulmans, qui n’ont rien invente, ont emprun- 

tee au christianisme et ont conservee. En prenant 

1 Loc. cit., p. 437-438. 

2. Cf. Brockliaus, op. cit., p. 36. 
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Sainte-Sopliie et les aiitres eglises aux Byzantins, les 

Turcs out conserve la fontaine et c’est la qii’ils font 

leurs ablutions. L’eau de cette fontaine servait, non 
seulement pour I’aldution pure et simple, mais encore 

pour le bapteme; voila I’origine du baptistere antique. 
C’est pour oela que les peintures qui decorent la fontai¬ 

ne font allusion an bapteme. La cuve ou I’eau se re- 
cueille est abritee par un petit batiment a jour, par un 

toit, line coupole, que portent des colonnes. Ces colon- 

nes sont rangees sur un plan circnlaire, et vontsoulenir 

6, 8, 10 et meme 12 arcades. Cette disposition fait de 

chaque fontaine un petit temple rond, tout orne de pein¬ 

tures, et qui a pour autel un bassin de marbre rempli 

d’eau vive et sanctifiee. Ces colonnes et ces arcades 

sont quelquefois a double rangee, et Ton a ainsi un 
temple a nef centrale et a bas-cote tournant. Si le 

baptistere de Pise etait moins considerable et perce 
d’arcades a jour, on aurait une fontaine grecque. 

Les plus belles fontaines sont an Mont-Athos, dans les 

convents de Sainte-Laure et de Vatopedi » (1). 

Dans les monasteres benedictins, I’architecte doit 

toujours menager d’autres pieces comme lieux de reu¬ 
nion pour toute la communaute, tels sont le chapitre, 
les sal les de recreation et de conferences, le rcfec- 

1. Manuel d’lconographie cJiretienne, p. 440-141, n. 1. 
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CAMPANILE ET PIIIALE LITURGIQUE. 

Laire qiii caracterise leur regime, I’abseiice de preoc¬ 

cupations litteraires et autres, la temperature clemente 

qui leur permet de vivre au grand air, expliquent en 

partie cette lacune. 
Voyage de deux Ben^dictins. lo 
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toire, la bibliotheque, etc. Des trois premieres je n’ai 

vu trace dans les laures athonites. La vie plutot soli- 
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III 

La bibliotlieqvie, malgre le nombre et la valeiir des 

tresors qii’elle contient, ne compte presque pour rien, 

si Ton exoepte toutefois la Grande-Laure, ou elle forme 

un batlmeiit a part et le Rossicon ou une place spacieu- 

se lui est reservee a I’interieur du monastere. Les livres 

et les manuscrits sont deposes, comme je I’ai dit, au- 

dessus du narthex des eglises, parfois meme dans run 

des donjons. 

Le refectoire ('/] Tpane'Ca) merite une mention spe- 

ciale. Dans les grandes constructions ou I’arcliitecte 

n’a pas ete gene par la place, cette salle constitue 

une batisse distincte; dans d’autres an contraire, elle 

fait partie du reste des batiments. 

D’ordinaire le refectoire est situe a I’ouest, son en¬ 

tree faisant face an nartliex de I’eglise dont il n’est 

souvent separe que par un petit espace an milieu 

duquel se dresse la fontaine liturgique. Cette orien¬ 

tation, traditionnelle, a aussi un but liturgique. Les 

moines, apres les longues fonctions a I’eglise, au chant 

de psaumes et d’antiennes, se 'rendent immediatement 

a la isalle de refectoire pour y rompre le jeune et pren¬ 

dre de nouvelles forces pour continuer le service de 

Dieu. Au reste, I’arcliitecture du refectoire rappelle 
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celle de I’eglise. C’est une vaste piece qiiadrangnlaire 

terminee par une abside flanquee de deux niches la- 

terales. Dans cette abside se dresse une table semi- 

circulaire on prennent place I’liigoumene et ses com- 

inensaux. Dans une des deux petites niches est de¬ 

pose I’encens qui, a la fin du repas, doit servir a 

benir le pain en I’honneur de I’Assomption de la Sainto 

Vierge (1). Les tables des autres freres sont disposees 

dans le refectoire de la fagon que j’ai decrite plus 
haut (2). 

La lecture se fait du haut d’une chaire qui se trouve 

au milieu de la salle ou adossee contre Tune de ses 

parois. 

Les moines out sous leurs yeux des peintures qui 

1. Cette cereiuonie repose sur une curieuse legende. Je la 
reproduis telle qu’on la trouve dans certaines editions de 
rcbpo\67toi'. Les Apotres, apres la Resurrection du divin Maitre et 
la descente du Saint-Esprit, avaient I’habitude, apres leur repas, 
de detacher en I’honneur de Notre-Seigneur un petit morceau 
du pain qu’ils avaient rompu, et, en relevant, de reciter certaines 
prieres de supplication. Or, s’etant miraculeusement trouves reunis 
pour assister a la mort de la Sainte Vierge, le troisieme jour qui 
suivit sa sepulture, ils firent, comme de co'uturae, apres le repas 
pris en commun, I’elevation de la parcelle de pain. Tout a coup 
la Vierge leur apparut et leur annonpa qu’elle etait montee au 
ciel en corps et en ame, fait dont ils reconnurent I’exactitude 
en trouvant son tombeau vide. Pour perpetuer le souvenir de ce 
prodige, ils ajouterent quelques prieres en son honneur a cedes 
qu’ils recitaient deja et ce rit fut transmis par leurs soins 
aux communautes chretiennes. 

2. Page 112, 
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leur rappellent les verites cle la foi ou les priucipes 

1 Entree du cote de I’e^lise. 

3-5 

TptxTt€2Ja ou rePectoire de la grande Laure 

^c/’a^resBrocKhaus, ojo.c.p.S^J 

ascotiqucs en maliere do refection corporolle, tons 
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motifs inspires par les ecritiires et puises dans la vie 
des saints (1). 

De tons les refectoires qne nous ayons vus, le plus 

reinarquable au point de vue architectural, est sans 

contredit celui de la Grande-Laure. Pour avoir plus 

de place, on a dispose, vers le milieu, une sorte de 

transept; de cette facon aussi on a menage entre le 

cioisillon et le niur de facade deux pieces servant a la 
cuisine et a Poffice. 

Maintenant que nous connaissons les edifices mate- 

riels des monasteres athonites, tactions de penetrer 

dans les details de I’edifice moral et religieux. 

1. Voyez plus haut, page 136. 
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CHAPITRE IV 

LE REGIME MONASTIQUE 

I. —• Lcs genres do moines. — Gomparaisons entre le monachismo 
occidental ct le monachisine athonite. — Cenobitisme el « idiur- 
rythniie ». — Description d’un convent idiorrhythme. 

II. — La hierarchie monastique. — Exemption. — Superieurs, 
pretres, diacres, simples moines. — Officiers de la maison. 

III. — Les Blades de la pie monastique. — Recrutement. — 
Postulat et Noviciat. — Premiere et seconde profession. — 
« Rasophores », « Stavropliores », « Megaloschenies ». 

IV. — Rituel et nature de la profession religieuse. 
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I 

SAINT Benoit oiivre sa regie par un chapitre con* 

'Sacre anx genres de vie monastiq'ue. Emprun- 

tant sa division aux constitutions de Cassien, il enu- 

mere qiiatre classes de moines : les cenobites, les ana- 

choretes, les sarabai'tes et les gyrovagues (1). 

En foiilant le sol de la presqii’ile hagiorite, je fus 

frappe d’y retrouver cet ordre de choses qtie je croyais 

propre aux premiers ages du monachisme. 

J’ai deja dit un mot des ermites. Ceux-ci, selon le 

vieux principe ascetique confirme par la regie bene- 

dictine, doivent sortir des rangs des cenobites et ne 

peuvent embrasser ce genre de vie plus parfait qti’apres 

avoir donne des preuves d’une saintete eminente exer- 

cee ail. sein de la vie commune. 

Quant aux sarabai'tes et aux gyrovagues, saint Be¬ 

noit les depeint comme des religieux qui mentent a 

leur habit et a leur tonsure. Lbs premiers vivent en 

groupes de deux ou de trois, parfois seuls, mais sans 

regie aucune; les autres emigrent de monastere en mo- 

nastere, cherchant la satisfaction de leurs caprices, au 

detriment de la penitence et du renoncement a la vo- 

lonte propre. C’est sans iloute pour enlever a ses fils 

1. Reg. S. Ben. C. I. 
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toute envie de les imiter que le grand Patriarche leur 

fait promettre la stabilite dans le monastere ou ils font 

profession (1). 

Helas! an Mont-Athos sarabaites et gyrovagues ne 

manqnent pas. Quelques-uns louent aux monasteres 

principaux des kalybes on des cellules et y vivent 

absolument comme des seculiers, allant a la chasse, 

entretenant des niches d’abeilles et s’abandonnant a 

d’autres abus encore. D’autres, quemandeurs en gue- 

nilles, suivent les sentiers les plus frequentes et frap- 

pent de porte en porte pour mendier un morceau de 

pain, un logement, ou une legere aumone (2). Or, la 

stabilite et rattachement au monastere propre ont etc 

expressement renouveles par la constitution monasti- 

que de Constantin Monomaque (XI® s.) (3). 

Mais laissons de cote, comme dit saint Benoit, ces 

tristes religieux pour nous occuper des cenobites. 

En Occident, la vie cenobitique, grace a la mer- 

veilleuse et discrete legislation qu’en avait donnee son 

principal reformateur, ne tarda pas a se propager sous 

cette forme, et en supplantant toutes les regies exis- 

1. Ihid., c. LVIII. 

2. Ces KeWia lou6s in fraudem legis se nominent Ka0t(r/iara. Les 
Grecs reprochent surtout aux Russes d’avoir introduit sur la 
sainte montagne des mendiants deguises en caloyers. Cf. Smyrna- 
kes, op. cit., p. 344-355. 

3. Ti;7ros Z' Smyrnakes, p. 303. 
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lantes, elle resta maitresse du terrain. C’etait uiie insti¬ 

tution qui faisait partie integrante de la vie de I’Eglise 

et a cote des clercs Ton ne connaissait qiie les inoines: 

. ils etaient les seuls religieux. Plus tard sculement, lors 

de I’apparition des freres mendiants, Ton distingua 

Vordre des Benedictins. Celui-ci ise scinda en plusieurs 

branches, qni, tout eii gardant la regie benedictine 

pour base, cultiverent chacune, en I’accentuant, un as¬ 

pect de la grande vie monastique qui jusqu’ici les avail 

contenus tons dans son sein. Je ne citerai que la vie 

mi-cenobitique, mi-eremitique des Chartreux et des Ca- 

maldules; plusieurs siecles apres, la vie de penitence 

rigoureuse propre anx Trappistes. 

Dans rOrient grec le monachisme est reste dans.son 

etat primitif, Quand nous disions aux habitants de 

I’Athos que nous etions moines, ils n’exigeaient en 

general pas d’autres eclaircissements. On n’y connait 

pas les ordres religieux, il n’y a que I’ordre des clercs 

et I’ordre des moines. 

Autre observation. Les inoines grecs ne sont pas Ba- 

siliens, ce sont des moines tout court. II faut soutenir 

cette affirmation en parlant du monachisme orthodoxe, 

malgre la denomination contraire qui a prevalu chez 

les moines catholiques, a cause de leur contact avec les 

congregations religieuses des Latins. 

Sans doute les constitutions de saint Basile ont ete 
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lai'gement mises a profit par les legislateurs et les refor- 
« 

mateiirs posterieurs dii monachisme oriental, mais elles 

ne fignrent pas exclusivemeiit dans la jurisprndence 

religiense. A cote de celles-la il y a encore d’autres 

lois edictees par les besoins des temps et des lieux. 

L’Eglise ameme pris soin de codifier tons les preceptes 

de I’ascese traditionnelle en les inscrivant dans son 

corpus juris (1) et vent que tons les moines s’y sou- 

mettent sans distinction de classes parmi eux (2). 

All Mont-Athos on retroiiverait tons les aspects de 

la vie monastique que nous avons en Occident. Les 

monasteres representent la vie cenobitique pure et 

sans melange. Les scetes et les kalybes peuvent fort 

bien etre rapprocliees des agglomerations monastiques, 

qui distinguent les Chartreux et les Camaldules. Com- 

me ceux-ci, leurs habitants vivent separes les uns des 

autres dans des habitations particulieres, se reunissant 

pour la priere en commun et la deliberation des affaires 

du convent. Ils en different seulement en ce qu’ils ne 

1. llijSdXtoj' i^TOL Hwavres lepol Kdi 6e1oi Kavoves tQv ayiuu Kai Travev- 

(f)fip.wv airoartikwv, ruv ayiwv oiKOVfj.€vtKQv re Kai tottlkQv crvv68uv Kai tujv 

Kara p.epos Trarepiov... irapa ’AyaTrlov'Iepop.oi'dxov Kai 'SiKod’pp.ov pi.ovaxou, 

Cf. Smyrnakes, op. cit. p. 335. 

2. Ce principe, tout eii excluaiit uiie diversity d’ordres monas- 
tigues, n’^carte pas la possibilite de divergences disciplinaires. 
C’est ainsi que chaque dglise autocephale a legifere selon des 
vues differentes, et le territoire athonite a lui-rneme ses regies 
et ses usages propres. 
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vivent pas toujours solitaires, mais eu groiipes de deux 

ou de trois et parce qii’ils ne sont pas autonomes. 

Quant a la penitence, la rigueur en est extreme et 

ne le cede en rien a celle des Trappistes. Telle est dii 

inoins la loi generale qui, jamais que je sache, n’a etc 

revoquee ou mitigee par I’autorite ecclesiastique en 

faveur des moines de TAthos. Certains monasteres 

ont cm pouvoir s’en ecarter; mats la liberte qii’ils se 

sont arrogee de leur propre autorite a entraine d’au- 

tres abus a sa suite. II n’en est pas de meme dans Ic 

monachisme occidental dont I’austerite a ete mitigee 

sous la direction et avec Tappui de I’Eglise. 

La vie cenobitique au Mont-Athos comprend deux 

pratiques bien distinctes. II est temps d’en dire un 

mot, 

Les vingt monasteres hagiorites se divisent en deux 

classes : onze d’entre eux sont des xoivo^ta, les neuf 

autres sont idiorrythmes. 

J’expliquerai tantot en quoi consiste Tidiorrythmie. 

Ce genre de vie s’introduisit au XIV® siecle, a Tepoque 

du gi'and relachement monastique de cette pres- 

qu’ile (1), et ce n’est guere qu’a la fin du XVIIL siecle 

et dans le courant du XIX^ qu’un certain nombre d’en¬ 

tre eux sont revenus au cenobitisme pur. 

1. Voycz chapitre 1, page 73. 
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Voici la liste complete des iins et des autres : 

Koinobia. Monasteres idiorrythmes. 

1. Xenophon. 

2. Esphigmenoii. 

3. Simopetra. 

4. S. Panteleimon. 

5. Dyonisiou. 

6. Costamonitou. 

7. Karakallou. 

8. Hagiou Paulou. 

9. Zographoii. 

10. Gregoriou. 

11. Koutloumousi. 

1. La grande Lanre. 

2. Vatop&di. 

3. Iviroii. 

4. Dokliiariou. 

5. Pantocrator. 

6. Khilandar. 

7. X^opotamou. 

8. Stavronikita. 

9. Philotheou. 

Tout le monde corinait les elements de la vie cenobi- 

tique : existence commune qui se deroule sous I’obe- 

dience d’un superieur unique, pauvrete complete, prie- 

re, repas, travail, repos, tons les exercices accomplis 

en commun et determines par une regie commune, 

obligeant egalement tons les freres. 

L’idiorrytbmie, au contraire, ne tient pas compte de 

ces elements. L’existence commune fait place a un 

genre de vie prive (d’ou son nom : pvQuoc = genre de 

vie, = prive). 

L'e monastere fournit au moine une quantite deter- 
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minee de pain, de vin, d’huile, de legumes, de bois de 

cliauffage, voire meme une petite somme en especes 

sonnantes. Tout ce que chaque individu gagne par 

son travail personnel ou par son 

indnstrieuse speculation, il le 

conserve pour son usage prive, 

pour satisfaire ses caprices, s’il 

le veut, et pour entretenir 

sa famille; en mourant il 

leg'ue son avoir a des heri- 

tiers, qu’il pent nommer 

par testament. Un econo- 

me general gere les finan¬ 

ces du monastere, mais ne 

pent toucher aux pro- 

prietes individuelles. 

L’autorite n’est plus 

monarchique comme 

dans la vie cenobiti 

que. Dans le monas¬ 

tere idiorrytbme, elle 
appartient a un con- iuqoumene poktant le mandyas 

ET LA CROSSE DE SA CHARGE. 

sell, compose de six, 

huit ou dix rnembres, selon le nombre des moines. 

Pour avoir une idee plus exacte de ce genre de vie 
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singulier entrons dans un monastere idiorrythme, dans 

la Grande-Laure par exemple. 

Voila une succession de maisonnettes s’alignantsans 

symetrie le long des liauts mars creneles. Presque 

chacune d’elles a son escalier, le plus souvent dissi- 

mule isous le feuillage des glycines et des plantes grim- 

pantes. D’un autre cote le bMiment presente une sur¬ 

face plus reguliere et un large corridor donne acces a 

des portes etablies de part et d’autre. Un moine de 

baute stature, avenant de manieres, nous sort de guide 

dans la visite du monastere. II porte un baton d’ebene 

surmonte d’un pommeau d’ivoire. Cest un TTpoioraaevoc, 

dont le synonyme Trposarco;, signifie president, prefet 

ou prepose, comme on le voudra. 

Qu’on ne croie pas que le Proestos soit le Superieur 

de la Grande-Laure. Non, il a certes la direction des 

moines nombreux qae nous rencontrons sur notre pas¬ 

sage, mais sa charge est partagee entre plusieurs col- 

legues qui ont tons le meme litre et les memos attri¬ 

butions. 

Nous frappons a la cellule d’un moine. Elle s’ou- 

vre incontinent et devant nous se decouvre une suc¬ 

cession de pieces dont les portes ouvertes en font 

connaitre la destination. Dans la premiere de ces cham- 

bres, dans celle ou nous sornmes entres, six a huit 

moines, etales sur des divans, se delient la langue. La 
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grande liturgie vient de finir et il y a « temps libre ». 

Parmi ces religienx, les ims sont jeuiies, d’autres dnt 

atteint Page miir; un seal a depose le kamelaukhion a 

ses cotes et les torsades de 'ses cheveiix blancs se sont 

deroulees sur ses epaiiles. Les yeux un pen ebahis, il 

nous regarde fixement, tout en caressant de sa main 

decharnee les poils soyeux et candides de la barbe. 

C’est encore un Proestos. Les moines, q'ui I’entourent, 

composent sa famille. Sa famille, dira-t-on? Eh oui, 

le Proestos a mie famille adoptive. Voila une parti- 

cularite de la vie idiorrythme que je n’ai pas signalee. 

Le Prepose est un religienx, ordinairement age, qui 

a reussi a se procurer de petites rentes et desire en 

faire participer d’autres. C’est pourquoi, avec I’autori- 

sation du conseil superieur du monastere, dont il ne 

tardera peut-etre pas a faire partie Ini-meme, il a 

recrute des sujets fideles (vizoTa-K-ixoi) qui ont pour de^ 

voir do s’altaclier a sa personae. Ce sont des postu¬ 

lants qui frappent a la porte du monastere, on d’autres 

moines, restes libres a la mort d’un premier chef, ou 

meme, apres leur profession, car eii ce moment ils ont 

le droit de recuperer la liberte et de vivre independants 

dans le monastere. En general, le nombre des adoptes 

ne s’eleve pas au-dessus de huit. Le Proestos a la sur¬ 

veillance de la conduite de ses administres; il est res- 

ponsable de leurs actes. 11 doit initier les postulants 
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et les novices a la vie religieuse et, si plus tard ils 

faillissent a leurs devoirs, c’est a lui a les repriman- 

der. L’admission a la profession monastique, la pro¬ 

motion aux ordres sont du ressort du grand conseil. 

Mais si le pere adoptif doit subvenir aux frais d’entre- 

tien de sa famille, frais que la communaute ne couvre 

qu’en partie, ses enfants contractent a son egard des 

devoirs bien definis : devoirs de soumission et de 

devouement, devoirs de concours aux depenses du 

menage, scion le produit des travaux personnels. 

Voila pourquoi cliaque famille d’un monastere idior-^ 

ryQime a ses locaux a elle. Voila pourquoi parmi ces 

nombreuses cliambres que je voyais, les unes etaient 

reservees au Proestos, les autres a ses sujets; dans 

Pune d’elles on voyait une grande table, a six couvert.s, 

et un pen plus loin un frere, vetu du tablier, disparais- 

sait dans les vapeurs d’une marmite bouillante, Des 

odeurs de viande s’ecliappaient de la cuisine, car, 

helas! les idiorrythmes n’observent plus I’abstinence 

perpetuelle de leurs ancetres ; autre trait de leur disci¬ 

pline relacliee, qui les distingue de leurs confreres 

cenobites. 

La conversation bien vite engagee avec ces religieux 

nous avait mis au courant de la plupart de ces details 

et I’archontaris du monastere (qui est nomine par le 

conseil au complet) acheva de les completer. Eti visi- 
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tant le refectoire grandiose de la Grande-Laure, on 

nous fit observer que par suite de la discipline idior- 

rythme il ne servait plus que trois fois I’an : a Noel, a 

Paques et a la fete du patron du monastere. Encore 

TROIS EPITROPES n’lVIRON. 

les religieux s’y attablent-ils famille par famiile. Seule, 

I’eglise reQoit toute la communaute sans distinction de 
castes. 

L’idiorrythmie est-elle ancienne dans Phistoire des 

monasteres orientaux? C’est la une question oiseuse 

au premier aspect. On serait tente de I’identifier avec 
Voyage de deux Bcnddictins, 
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les iau.tres formes du relachement et de la decadence 

monastiques. Mats a part les abus que nous venons de 

constater, a part I’absence de pauvrete, de I’unite de 

chef et de communaute de discipline, a part I’obser- 

vance d’une meme regie, on pourrait peut-etre y voir 

les vestiges d’une antique discipline. La comparaison 

a ete deja etablie entre ce regime et I’organisation d’un 

monastere pakhomien (1). Ici aussi les religieux, divi¬ 

ses en differents groupes vivaient sous la direction 

d’un ancien, dont ils recevaient I’education ascetique. 

Saint Benoit, comme d’autres legislateurs, fait allusion 

plusieurs fois dans sa regie a une division de ses 

moines en groupes de dix ou « decanies », ayant un 

chef a leur tete. L’idiorrythmie ne serait-elle pas la 

corruption, la degenerescence de cet ancien ordre de 

choses ? 

II 

Apres la distinction entre le cenobitisme et I’idior- 

rythmie penetrons plus avant dans le detail du gou- 

vernement monastique des laures hagiorites. 

Tous les etahJissements religieux de I’Athos sont 

stavropegiaques (2), c’est-a-dire exempts de I’autoriie 

1. Cf. pax ex., B. Laures, Les monasteres idiorrythnies de 
VAthos. Echos d’Orient, IVe aniiee, p. 293. 

2. Ce mot vient de cTavpow'qyiov ((rravpbi, croix, et irrfywpLi, figer). 
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episcopale du lieu et ne relevant que du Patriarche. A 

I’exception de Stavronikita erige en 1542, ils sent tons 

de fondation imperiale et se nomment aussi pour ce 

motif imperiaux ou Aussi bien aucun Ordi¬ 

naire, pas meme celui de Hierisso qui serait le plus 

proche, n a-t-il le droit de s’immiscer dans les affaires 

interieures de la Sainte-Montagne. Tout eveque, appele 

par les superieurs locaux, peut faire les ordinations et 

exercer les fonctions episcopales sans autre permis¬ 

sion. D ailleurs, un ou deux eveques, connus sous le 

nom de choreveques, resident toujours sur TAthos. 

Nous avons eu ainsi plusieurs fois I’occasion d’assister 

a des offices pontificaux et a des ordinations de moi- 

nes, nous figurant au temps de saint Benoit ou 

1 Abbe appelait les eveques du voisinage selon les 
besoins du moment. 

Immediatement apres le Patriarche, intervenant d’ail- 

leurs dans de tres rares exceptions, est place le senat 

de Karyes ayant le Protos pour president. Nous avons 

deja constate que ce senat, compose d’epistates, a 

ete substitue a 1 autorite monarchique du Protos; nous 

en avons vu aussi le fonctionnement. On pourrait com- 

Pour indiquer la juridiction immediate du Patriarche de Constan¬ 
tinople sur un monastere, on enchassait dans Pun de ses murs ou 
1 on fichait en^ terre une croix bdnite de ses propres mains et 
envoyee par lui specialement a cet effet. 
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parer le Protos au Primat de la confederation des fa¬ 

milies benedictines. 

Chaqne monastere possede encore ses superieurs 

locaux: le college des proeslos dans les convents idior- 

rytlimes, I’higoumene dans les koinobia. L’higoiimene 

est choisi a vie par les membres de sa communaute; 

il n’est pas toujours pretre. 11 a a ses cotes deux on 

trois « epitropes » qui, partageant avec lui les soucis 

du gouvernement representent quelqne chose comme 

le pouvoir execntif. On pourrait sans doute les compa¬ 

rer aux Frcepositi de la regie de Saint-Benoit, dont ils 

portent aussi le nom(7:poi(7raja£voi).Dans certains mo- 

nasteres ils forment tout le conseil de I’liigoumene. 

Mais dans tel autre, au Rossicon par exemple, aux 

proistameni s’ajoute encore une assemblee de smieurs 

(ripovTsc, seniores) formant le seniorat (Pspovrta, ou 

Ivvxlii Twv yepo'vTwv). lls sont huit, dix on douze, selon 

le nombre de moines composant la communaute. Ils 

sont elus pour trois ans (dans le monastere de Dyo- 

nisiou) ou tous les ans (monasteres de Karakallou et 

de Xenophon); parfois ils sont designes a vie par I’hi- 

goumene lui-meme, C’est le cas du monastere de Kout- 

loumousiou, qui a accepte en dernier lieu la reforme 

cenobitique et dont les constitutions sernblent les plus 

austeres (1). 

1. Dans ce monastere, on designe ces conseillers sous le noin de 
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Des monasteres passons aux scetes. 

Celles-ci, qui, je I’ai dit, sontassimilables a nos prieu- 

res dependants, se divisent, comme les monasteres, 

en deux categories, selon la double pratique discipli- 

naire. Les kalybes sont louees a des moines ages 

(spovTs;) ail moyen d’un fermage dont le montant de¬ 

termine doit etr© convert tons les ans. L'esreoovre? peu- 

vent nommer en cas de mort un ou deux successeurs. 

Les scetes sont gouvernees par un Ar^aiog, elu a vie 

sous le regime cenobitique; ailleurs, il est renouv©16 

tons les ans. Le superieur du monaster© garde la haute 

direction des scetes et pent en expulser les habitants 

qui ne se montreraient pas soumis. Mais on n’a pas 

de peine a comprendre Tabus qui result© de la desaf- 

fectation de ces lieux de retraite et de solitude. Les 

ermites deviennent des metayers, et le commerce avec 

Tappat du lucre et ses autres miseres, que saint Benoit 

et tons les legislateurs enjoignent d’eviter a tout prix, 

exerce malheureusement ses deplorables ravages sur 

la Sainte-Montagne. 

La distinction entre moines de choeur et freres con- 

vers n’existe pas. II y a des moines instruits, d’autres 

sont illettres, mats les premiers ne sont pas tons com¬ 

me chez nous revetus du sacerdoce. L’higoumene, 

'Zvfj.TvpaKTopes- Serait-ce trop hardi de les rapprocher des Sympaectac 
de la regie benedictine? 
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d’accord avec les Peres spirituels on les senieurs du 

monastere, designe ceux qui doivent etre promus aiix 

ordres. Leur nombre est toujours regie seloii les be- 

soiiis du monastere, et, suivant I’usage de I’Eglise 

grecque, le diacre reste soiivent dans cette fonction 

jusqu’a la fin de sa vie. Telle etait la coutume ordinaire 

au temps de saiut Benoit. Le nombre des ordinations 

etait proportionne aux besoins du service divin et 

regie suivant les merites de chacun (1). 

Les psaltes et les lecteurs sont egalement I’objet 

d’un clioix tout particulier en Orient comme en Occi¬ 

dent (2). 

Dans chaque monastere il y a un on plusieurs Peres 

spirituels (7rviLip.arr/tot Flareps?), qui non seulement sont 

les confesseurs de la communaute, mais qui sont char¬ 

ges de la direction interieure des freres et leur ser- 

vent de modeles dans la voie de la perfection. Dans 

la regie benedictine, comme dans les constitutions 

des Peres du desert, on constate une institution sem- 

blable (3). 

Les autres nioines, dit saint Benoit, doivent obseiver 

au choeur, au rMectoire et a tous les exercices com- 

muns Pordre de leur entree au monastere, ou selon le 

1. Regiala S. Ben. c. XLVTI. De sacerdotibus monaslerii. 

2. Ibid., c. XXXVIII, c. XLVII. 

3. Ibid., c. IV. 
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langage .ascetique, de leur conversion (1). Cette pres¬ 

cription est identiqiie cliez les moines grecs et ils 

vont jusqu’a se servir d’une expression analogue : 

ra^t; oc^ioKpsTC'/ig z/jg (uteravot'a;, Vordre voulii par Vepoque 

de sa pSfiitence, entendant par penitence le renonce¬ 

ment an nionde et I’entree dans la vie religieuse. 

Comme isaint Benoit encore, les legislateurs du mo- 

nachisme athonite ont desire que, dans I’enceinte du 

monastere, Ton retrouve tons les offices, tons les ate¬ 

liers necessaires pour les besoins materiels de la fa- 

mille monasticpie. De la un certain nombre d’ernplois 

auxquels il faut ajouter les charges de toute commn- 

naute bien administree. Un econome est charge de la 

gestion des hiens du monastere, un ou plusieurs aiitres 

de radministration des metoques. Un frere sera mai- 

tre d’hotes (ap;)(;ovrapyi; OU 'izvod6)(^og'), un autre, portier 

(Qvpropog). Au refectoire, il y aura un ou plusieurs som¬ 

meliers (rpncTTs'^apy];), a la cuisine, un chef avec ses 

aides et un boulanger (aprorroio;). Pour le service de 

I’eglise, outre les psaltes et les anagnostes, on doit choi- 

sir, parmi les freres, un ou plusieurs ecclesiarques ou 

sacristains et mi TvniyJ.p-/ig, qui cumule les fonctions 

de maitre de choeur et de ceremonies (2). 

1. Ibid., c. LXIII. 
2. Smyrn. p. 346-347. Il faut observer toutefois cfue ce person- 

luige n’intervient jamais directement dans les fonctions a la 
facjon des cereiuoniaires de I’eglise latine. 
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Des freres seront charges de la couture (paTrry]?), de 

la confection des souliers(uTro(J/]//aT07T-oioG),et des travaux 

de menuiserie (^vhvpyoc). On en designe pour la cul¬ 

ture de la vigne (aunzlovoyoc), pour I’entretien du jar- 

din ()ty)7Toupo;)et pour la pature des animaux (rtrsAuyjtac); 

d’aucuns sont matelots sous la direction d’un capitai- 

ne. Enfin, pour les malades, il faut des infirmiers et un 

medecin. Ces charges, au moins les plus humbles d’en- 

tre elles. sont souvent remplies par des novices et par 

des ouvriers laics. Au debut de I’annee a lieu le re- 

nouvellement des emplois. Les titulaires ou officiers 

(dixy.ovYirat) doivent faire une « metanie » (1) devant 

le superieur et dans les koinobia lui baiser la main. 

Dans les monasteres idiorrythmes ils repoivent du con¬ 

vent de trois a dix livres turques pour I’acquittement 

de leurs charges; dans les autres, comme dit gra- 

cieusement un auteur, leur recompense est celle du 

ciel (2). 

1. On appelle, dans le rit grec, metanie Oerdvoia) la prostra¬ 
tion liturgique qui se fait de deux famous : ou bien en ployant 
les genoux et en toucliant la terre du front (grande inetanio), 
ou bien en inclinant plus ou moins profondement le haut du 
corps (petite metanie). 

2. 0 5e fucrdbs avrQv ev fxev l8iop pbO/xois elvai 3-8 ddwpLaviKwv Xipibv 

errjalws, €i> db rots KoivojStois 6 eirovpavio%. Smyrnakes, p. 348. 
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III 

Dans I’Eglise grecque, la vie religieuse compreiid 

trois degres bien distincts : le premier a trait a la 

periode de probation, le second et le troisieme sont des 
etapes successives d’une seii- 
le et meme profession. Une 

fois admis an monastere le 

postulant, apres quelques 

jours, revet la tunique, la 
ceinture de cuir et le bonnet 
de laine. Cette ceremonie est 

accompagnee des prieres et 
des benedictions de I’Eglise 
et de la tonsure des cheveux. 

Mais depuis longtemps, les 
moines comme les pretres, 

malgre tout, portent les che- 
veux longs. La tunique reque 
le jour de la veture se nomme pacoy, et le novice qui la 

porte, rasophore (pxaocpopoi;) on dehtUant (apyppio;). 

Le noviciat canonique doit durer trois ans. Ce laps 
de temps a ete arrete par le cinquieme canon ducon- 
cile tenu a Constantinople en 861. Ces trois ans ecou- 

les, le novice pent faire sa profession. 
Je Viens dire que cette profession est double. Un 

UN MOINE RASOPHORE. 
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habit particulier, appelo respcctivement petit et grand 

habit (iJLupov, (J-eycc (jyvjfj.cc), en est le signe distinctif 

et le moine s’appelle stavropJiore ou mikroscheme 

(oTaupocpopo;, p.iY.p6a-/r,po^ oi megaloscheme{iJ.zyixk6(7-/Y\iioc), 

ou moine parfait [rzkzioi ij.ovxyoq). 

Du cote du moine, les obligations fondamentales 

de la Vie religleuse sont identiques dans les deux cas; 

elles different seulemeiit dans le degre de perfection 

avec laquelle il doit s’en acquitter. 

Je m’explique. Admis a recevoir le petit habit, le 

religieux ise consacre a Dieu par des promesses for- 

melleis, dont nous analyserons la nature un peu plus 

loin. Ces obligations resteront les memes toute sa vie; 

mais elles Tastreigneut a se perfectionner toujours 

plus. 11 faut qu’avec le temps il mene une vie vraiment 

angelique (1). 11 s’y astreiudra par le renouvellement 

de ses voeux et par une nouvelle promesse. Voila 

pourquoi le petit habit constitue les « arrhes du grand »; 

voila pourquoi ce grand habit s’appelle aussi Vhabit 

angelique. 

Tel:s sont, en droit strict, les degres de la vie reli- 

gieuse. Mais de meme qu’en Occident, le monachisme 

de I’Eglise orientate a subi des tranformations selon 

les temps et les lieux. 

1. Autrefois, sans doutc, il ahaudonnait la vie commune pour 
se livrer au.x. combats siiiguliers de la solitude. 
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Voici quelle est la pratique actuelle du Mont- 

Athos. 

Comme on accourt de tons les points de I’Orient a la 

Sainte-Montagne, les vingt monasteres, pour ne pas 

entrer en conflit, se sont partage les pays qui doi- 

vent "leur fournir les recrues. Vatopedi, par exemple, 

s’est reserve celles de la Clialcidique et des environs 

de Constantinople. La province ecclesiastique de Salo- 

nique et les centres grecs de LHellespont sont dans 

la zone d’influence de Pantocrator. Koutloumousiou 

s’adresse aux lies de Leucade et de Zantlie, etc. Je 

ne parle pas des monasteres slaves, dont la nationalite 

indique assez I’origine du personnel. 

Les postulants ne pen vent pas avoir plus de vingt 

ans s’ils entrent dans im koinobion, de dix-sept a 

vingt ans dans un monastere idiorrytlime. On recoit 

par exception et seulement s’ils sont a meme do rendro 

service, des postulants ages de quarante a cinquanto 

ans, au-dela meme, s’ils payent une pension. Dans les 

soetes, ces regies sont relacliees. 

Apres deux ou trois mois de postulat le candidat 

est revetu d’line tunique serree aux reins par une cein- 

tiire de cuir. II porte aussi un bonnet de haute forme. 

On lui donne en general un paaov de forme plus etroite 

que celui porte par les profes. II est alors novice et, 

en colte qualite, soumis aux regies du monastere com- 



166 VOYAGE DE DEUX BENEDICTINS A L’aTHOS 

me les autres moines. Au Mont-Athos on ne connait pas 

tons les exercices de I’initiation monastique auxquels 

astreint le noviciat dans les abbayes d’Occident; le 

jeune frere reste simplement sons la tutelle des moines 

ages. II doit s’acquitter des fonctions les plus basses 

de la maison et, comme de raison, occuper les der- 

nieres places au clioeur et au refectoire. 

Apres les ti’ois ans de noviciat, dans les monasteres 

idiorrythmes, le candidat fait le plus souvent la pre¬ 

miere profession religieuse et devient stavrophore; 

dans les koinobia, il doit encore devenir rasophore (1). 

L’higoumene en accomplit le rit prescrit devant toute 

fa communaute reunie. Get etat qui, comme je I’ai dit, 

correspondait autrefois au noviciat, est devenu de nos 

jours un stade intermediaire entre le temps d’epreuve 

et la veritable profession religieuse. Le rasophore est 

libre de quitter I’habit quand il le veut, il peut aussi 

le conserver cinq, huit, dix ans, tonte sa vie meme, 

sans avancer dans la carriere monastique. Au Mont- 

Athos on compte aujourd’hui beaucoup de rasophores 

de cette espece (2). 

1. Telle est du moins la regie suivie dans le monastere de Rossi- 
con. 

2. On ne pourrait mieux les comparer qu’aux tertiaires ou aux 
oblats de nos grands ordres, lesqmels, pour vivre d’line vie plus 
parfaite, se reunissent entre eux ou s’attachent a quelque monas¬ 
tere. Si I’institution des rasophores a devie de son concept primitif, 
on comprend aisement d’autre part que la liberte octroyee evite 
de plus grands maux. 
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Soit done qne le novice passe par cet etat inter- 

mediaire, soit ^’il ne le connaisse pas, si ses aspira¬ 

tions sont assez elevees, il se consacrera irrevocable- 

ment a Dieu par la premiere profession religieuse. 

L’habit angelique, se- 

lon la pratique actuelle 

des moines athonites 

ne se concede au moine 

que sur le tard de la 

vie religieuse et apres 

que sa vertu aura ete 

bien eprouvee. Mais il 

est contraint par sa pre¬ 

miere profession a ten- 

dre a une vie toujours 

plus parfaite, et, si une 

maladie met sa vie en 

danger, on lui permet FN MOINE STAVROPIIORE. 

de faire cette derniere 
consecration de soi-meme a Dieu sur son lit do mort. 

et de se joindre a ceux qui sont revelus du grand ha- 

l>it, s’il recouvre la sante (1). 

1. Je n’ai pas besoia de rappeler notre profession in articulo 
mortis. Quant a la double emission des veeux, a part les ele¬ 
ments de leur perpetuite et de leur solennite, on pourrait les 
rapproeber de la distinction 6tab]ie par I’Egbse latine entre 
la profession simple et la profession solennelle. 
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IV 

Comme complement a ce chapitre, il m’a semble 

opportim de dire un mot du rituel emouvant qui ac- 

compagne la profession religieuse, appelee second bap- 

teme par les moines liagiorites comme par nos auteurs 

ascetiques. 

Comme le ceremonial des deux professions ne dif- 

fere guere que par la longueur des prieres, je me 

contenterai de‘ decrire ici la prise du « petit habit ». 

Ce rit a lieu a reglise et durant la sainte liturgie. 

Le candidat, avant qu’elle ne commence, se rend de- 

vant la stalle de rhigoumene ou il fait une metanie, 

puis il se retire dans le narthex du temple. Qui y entre- 

rait en ce moment verrait un religieux revetu du ci¬ 

lice, sans cliaussures ni coiffure, dans la posture d’uii 

penitent. Ce penitent, c’est I’enfant prodigue de I’evan- 

gile : il a quitte le monde apres avoir bu a la coupe 

de ses plaisirs decevants; repentant, il veut retourner 

a la maison paternelle. 

Comme dans la parabole, I’apercevra-t-on de loin 

et viendra-t-on a sa rencontre? Oui, voici qu’apres 

I’inti-oit de I’evangile, les religieux quittent leurs stal- 

les et portant un cierge allume vont rejoindre le « con¬ 

vert! » pour le conduire triomphalement devant les por- 

tes du sanctuaire. 11s cliantent et leurs chants tradui- 
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sent les sentiments de son coeur; ce sont les 4chos 

du repentir, du renoncement aux voluptes terrestres, 

de la joie du retour au foyer domestique. Entre temps, 

I’heureux du jour a fait trois prostrations : au seuil 

du temple, au milieu du choeur, puis devant les portes 

qui donnent acces au sanctuaire. 

Le sanctuaire represente la maison paternelle, I’hi- 

goumene, qui reste dans I’embrasure de la porte, sym¬ 

bolise le pere de famille attendant son fils sur le seuil 

du palais. 

« Mon frere, lui dit-il, a peine se trouve-t-il devant 

lui, ouvre les oreilles de ton coeur et ecoute la voix du 

Seigneur qui dit : Venez a moi vous tons qui soiif- 

frez et qui etes accables sous le poids de vos peches 

et je vous reposerai. Prenez mon joug sur vos epaules 

et apprenez de moi que je suis doux et humble de 

coeur et vous trouverez le repos pour vos ames. » 

On croirait entendre les paroles du prologue de la 

regie benedictine. C’est en effet une chaude invitation 

au candidat a bien mesurer la grandeur de I’acte qu’il 

va poser en se consacrant a Dieu. 

Dans I’eglise grecque les voeux de religion ne se 

prononcent pas par une formule distincte, mais ils 

sont exposes et affirmes dans une serie de questions 

et de reponses. Voici le touchant colloque entre I’hi- 



170 VOYAGE DE DEUX BENEDICTINS A L’aTHOS 

goumene et le novice concemant la matiere des 

voeux ; 

« Resteras-tu dans le monastere et dans la pratique 

de Tascese jasqu’ii ton dernier soupir? » (Stabilite et 

Conversion des mceurs). 

A cliacnne des demandes, le candidat repond : « Oui, 

Reverend Pere, avec la grace de Dieu. » 

« Te conseiTeras-tu dans la virginite, la temperance 

et la piete ? » (Chastete). 

« Observeras-tu jusqu’a la mort I’obeissance an su- 

perieur et a toute la communaute? » (Obeissance). 

« Supporteras-tu tout genre d’affliction, les incom- 

modites de la vie monastique pour le royaume des 

cieux? » (Pauvrete). 

Suit une seconde catechese dans laquelle le supe- 

rieur explique et developpe toutes les obligations qu’il 

est sur le point de contracter. II lui demande enfin 

s’il est pret a observer toutes ses promesses. 

Le candidat repond affirmativement. 

La profession est faite, L’higoumene dans une serie 

de prieres implore les graces de Dieu et la confirma¬ 

tion par I’Esprit-Saint de I’acte accompli. 

Au neo-profes, maintenant, de le manifester a I’exte- 

rieur d’une fa^on sensible et solennelle. 

« Void le Christ present dans son invisible majeste, 
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dit le superieur en indicfuant de la main le lirre des 

evangiles depose sur un pupitre; montre a tes freres 
cfue tu repois le petit (ou le grand) 

habit de plein gre. » II Ini com- 

mande alors de prendre en main 

les ciseaux (jui ont ete places snr 

I’evaRgeliaire et de les lui 

consigner et ce, jusqn’a trois 
fois de suite. 

II lui dit chaque fois ces. 

mots : « Tu prends ces ci- 

seaux de la main du Christ. 

Considere bien celui a qui tu 

t’attaches, celui dont tu t’ap- 

proches et celui a qui tu re¬ 

nonces. » 

La troisieme fois il garde 

les ciseaux et coupe 

quatre meclies de che- 

veux en forme de croix, 

en invoqiiant les per- 

sonnes de la Sainte- 

Trinite. Puis il revet le profes de tous les ornements 

de sa nouvelle parure invitant la comrnunaute a reciter 

chaque fois le Kyrie eleiso7i. 

Enfin, Thigoumene lui remet une croix dans la main 
Voyage fie deux B^iiedictins. 

MOINE ATHONITK. 

(MEGALOSCH^MB^ 

12 
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droite et un cierge allume dans la gauche et lui rap- 

pelle ces conseils evangeliques : « Que chacun porte 

sa croix, etc. »; et « Faites en sorte que vos oeuvres 

resplendissent comme la lumiere aux yeux des liom- 

mes. » 

Une priere finale conclut toute la fonction. 

La communaute embrasse le nouveau frere, en fai- 

sant entendre une cantilene qui rainene la ceremo- 

nie a son concept premier. « L’enfant prodigue, 5 mes 

freres, est revenu au foyer paternel ; embrassoiis- 

le, rejouissons-nous, tuons le veau gras et glorifions 

Dieu. » 

Les graves scenes du sacrifice eucbaristique se pour- 

suivent alors comme a rordinaire, sans interruption. 

L'e frere qui a reQU la grace du petit habit doit rester 

a I’eglise pendant cinq jours continus (1) dans la con¬ 

templation et la priere, sans avoir la faculte de faire 

aucune lecture publique; il n’en sort que pour prendre 

ses repas. 

Celui qui a vetu 1’habit angelique conserve le kou- 

lioulion {Y.ovy.oxjliov) (2) pendant sept jours et ne le de¬ 

pose qu’apres avoir ete Fol^jet de prieres et de bene- 

1. Actuellement on se contente de trois jours. 

2. On nomine ainsi un grand voile qui couvre la tete et les 
epaules; il correspond assez exactement a I’ancienne forme du 
capuchon benedictin. 
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dictions speciales indiquees par I’euchologe de I’eglise 
grecqiie (1). 

Alors aussi il prend la place qui lui revient parmi 

ses freres et participe comme tous les autres a la lou- 
ange de Dien. 

1. On retrouve dans les traditions benedictines les memes usages 
pour lo port do la <«ule el du capucl.o,, aprds la sai.ile protSn 
Le nombre de sept jours, prescrit par I’Eglise grecque est un 
nombre consacre : pendant sept jours le neophyte garde I’LiSe 

^ conservent leurs cou- 
1^ ^ojisecutifs on doit eelebrer 
la hturgie dans Teglise qui vient d’etre consacree, etc. 



GROUPE DE MOINES PORTANT DES ICONES. 

CHAPITRE V 

L’CEUVRE DE DIEU 

I. — De Voffice divin en general. — Les signaax. — Designa¬ 
tion et repartition des heures canoniques. 

II. — Ceremonial monastiqne. ■— Lieux des offices. — Posture. 
— Inclinaisons. — Satisfactions. — Comment les diverses 
classes de moines prennent part a I’office. 

III. — Les elements de Voffice. — Psaumes. — Cantiques. — 
Hymnologie. — Lectures. — Pardon. 

IV. •— Les liturgies. — Description generale de la messe. — 
Le rit des Presanctifies. 

V. — Les saintes veilles monastiqucs. 

I 

NOUS etions arrives au monastere de Koutloumou- 

siou vers le soir. C’etait le premier que nous visi- 

tions, et, tandis que nous attendions le cafe noir et Tim- 

inanquable glyko, assis sur les divans d’une des plus 
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belles pieces de VccoyovrapUiov, devant les fenetres a 

croisillons par oil nous arrivaient do larges bouffees 

d’air frais, tout a coup retentit un bruit qui donnait 

I’illusion de coups de marteau sur du bois. Les sons, 

d’abord detaches, s’accelererent petit a petit et finirent 

par un roulement continu. Dans la cour du monastere, 

nous vimes un jeune moine portant dans la main gau¬ 

che une longue piece de bois, tandis que de la droite 

il la frappait avec un petit maillet. C’etait I’eccle- 

siarque ou le sacristain qui, en faisant le tour du 

Catholicon, appelait ses freres au saint office. Avant 

de deposer son instrument, il frappa encore quelques 

coups detaches a differents endroits de la planche pour 

en produire des sons plus ou moins clairs. Ce signal, 

le premier des signaux, etait la simandre de bois. 

Quelle saveurantique n’avait-elle pas cette simandre, 

au milieu de ces constructions d’un autre age, etparmi 

ces moines dont le costume, les habitudes, la maniere 

de vivre, n’avaient sans doute pas change depuis mille 

ans! Dans les actes du VII® concile oecumenique, dans 

les ecrits de Theodore de Studion, dans le rituel( TUniKOv) 

attribue a saint Sabas, on lit deja les expressions ; 

KpovsLv, (jor.lni'Cziv TO Iv^ov. Uno dlzaino de minutes 

apres, nouveau bruit, nouvel ctonnement de notre part. 

Cette fois ce n’etait plus sur du bois, mais sur du fer, 

que notre sacristain battait. <£ To uid-ripovv x-pouerai^ la si- 
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in an (ire de fer se fait entendre », nous dit rarcliontaris 

en reportant son plateau de friandises dans la cuisine. 

Cette simandre est faite d’une piece de fer courbee 

en demi-cercle; elle reste suspendue dans Texonarthex 

de Teglise ou entre les colonnettes de la phiale. Son jeu 

est le meme (jue celui de la simandre de bois, mais ses 

sons retentissent plus aigus et plus pen(3trants. Le troi- 

sieme signal, plus familier aux oreilles des europeens, 

est une sonnerie de clocbes. Ce mode de sonner pour- 

tant n’est pas en usage chez nous, mais on le prati¬ 

que parfois en Italie et en Orient : tandis que d’une 

faQon seche, mais continue, on frappe le battant d’une 

des cloches, les autres sont balancees suivant un ryth- 

me precipite. 

De tons cotes Ton voit sortir des caloyers. L'es uns 

descendent les escaliers de bois, d’autres viennent du 

dehors. Ils portent le kamilaukhion et un grand voile 

noir sur le chef. 11 y en a de jeunes et de vieux. Les 

novices se font remarcpier par leur desinvolture legere 

et souriante; ils n’ont pas encore la gravit(3 de leurs 

anciens, vieillis dans la penitence et la priere. L’higou- 

mene est facilement reconnaissable aussi; il porte, 

comme signe distinctif de sa charge, une crosse de 

forme speciale (/3azTy]pi'a ou Traprepto-tra) (1). 

En Irons avec eux dans le temple, ou ils adorent le 

1. Voyez la figure de la page 151. 
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meme Dieu qiie nous, ou ils venereiit la Vierge autant 

et plus que nous, ou ils chantent les louanges de ces 

martyrs, de ces confesseurs, de ces vierges, de ces 

apotres dont nous lisons les noms dans nos calen- 

driers liturgiques. 

L’office auquel nous allons assister est celui des 

Vepres precedees de I’lieure de None et suivies des 

Complies. 

Je vais profiter de cette occasion pour noter quelques 

impressions recueillies au cours de nos peregrinations 

dans rOrient monastique, et communiquer ici quel¬ 

ques connaissances acquises par I’etude des richesses 

liturgiques de I’Eglise grecque, en les rapprochant de 

nos institutions monastiques. 

Tel est mon but en donnant a ce cliapitre le titre 

d’Q^uvre de Dieu, emprunte a la regie du grand saint 

Benoit (1). 

Sept fois le jour les moines orientaux, comnie leurs 

confreres de I’Occident, se reunissent dans le temple 

de Dieu pour Lui offrir le tribut de leurs adorations. 

Les heures canoniales, dans les deux eglises, out 

la meme designation, a I’exception des offices de la 

nuit et du soir. 

Les religieux de I’Atlios se levent un peu apres 

1. Regula S. Ben. c. XLIII, c. XLVII. 
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rainilii et reciteiit le Nocturne, I’office de I’aurorc, 

Prime, Tierce et Sexte, tout d’une traite, de sorte 

qu’avec la liturgie qui suit cette derniere lieure, its 

ne isoiit libres qu’a sept heures et demie ou liuit lieures. 

Le nocturne, en grec f/eo-ovustTc/ov, est im office de pre¬ 

paration a TopGpo; lequel correspond plutot a nos mati- 

nes. Dans le rit latin ces deux offices n’en font plus 

qu’un seul, mais saint Benoit distingue encore fort bien 

dans sa Regie (1) les « Vigiliae » des « Matutmi ». 

Quant aux Laudes ou Mvoi, elles constituent dans les 

deux rits une annexe a cet office. Separables dans 

Toffice latin, les ainoi grecs font an contraire corps 

avec toute la synaxe nocturne. 

L’office du soir s’appelle a7ro(?£t7Tyov,parce qu’on doit 

le reciter apres le souper. R correspond a nos Com¬ 

plies. Dans les monasteres hagiorites. None, Vepres 

et I’Apodeipnon se succedent en deliors des jours de 

jeune, ordinairement sans intervalle, et durent depuis 

deux lieures et demie ou trois heures jusqu’a cinq heu¬ 

res ou cinq heures et demie. 

II y apne double fonne de vepres et d’apodeipnon: 

Pune plus courte que I’autre. La veille des grandes 

solennites de I’annee, chaque fois qu’il y a la veillee 

liturgique dont je dirai u.n mot a la fin de ce chapitre, 

1. C. VIII. c. XI-XIII. 
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Ton cliaiite les petites vepros a I’lieure ordinaire, les 

grandes vepres a hoit lieures ct demie, au debut de la 

grande fonction. Les grandes complies se recitent du- 

rant les cinq premiers jours de chaque semaine de ca- 

reme et la veille de quelques grandes fetes; sans quoi, 

I’on emploie la petite forme de cet office. 

Les quatre petites lieures du jour, durant les perio- 

des de jetine de Noel et des Apotres (1), se dedou- 

blent et Ton a les mesoria de Tierce, Sexte et No¬ 

ne ( riiz rpir/i;, t'/;; vSi rPjq iv:.y.Tr,q ). Trois 

fois I’an, aux vigiles de Noel et do TEpiphanio et 

le vendredi-saint, de « petites » ces heuros deviennent 

« grandes » (ai [j.syalai wpat), parce qn’on y ajoute 

bon nombre de tropaires et de lectures. Durant le 

grand careme, Tierce et Sexte sont unies de fagon a 

former un office unique, appele pour ce motif zrnQiy.rr,. 

Voila pour la composition de I’office canonique grec. 

Le livre liturgique qui contient ses parties immuables 

s’appelle apoloytoy ou livre d’heures. On lui a parfois 

donne le nom de breviaire, mats a tort, car les Grecs 

ne font pas usage d’un breviaire a la fagon des latins ; 

ils ont un livre qui se rapproclie du but et de la signi¬ 

fication du breviaire latin, connu sous le nom d”Av5o- 
Aoyiov ou florilege. 

1. Voyez ch. VI, p. 212. 



180 VOYAGE DE DEUX DENEDICTINS A L’aTHOS 

TT 

Les services divins s’accomplissent tons a I’eglise 

ou dans uii oratoire. Lies vepres, I’office de I’aurore et 

la liturgie eucharistiqiie se celebrent dans I’eglise meme 

et avec solennite, c’est-a-dire accompagnes de chant 

et d’encens, tandis qne le mesonyktikon, et les autres 

henres canoniales ise recitent dans le narthex, lieu 

reserve autrefois aux penitents publics, maintenant 

aux moines qui en font profession volontaire. 

On trouve des traces de pratiques analogues dans 

les traditions benedictines, quant a la solennite de 

ces trois fonctions liturgiques. Saint Benoit luimeme, 

ne prescrit-il pas que I’office des vepres soit chante 

tons les jours (1), et a plusieurs reprises ne designe- 

t-il pas celui du matin par les mots de Matutinorum 

solemnitas (2)? 

Dans le catholicon on ne celebre la liturgie que les 

dimanches et les fetes de precepte. Tel est I’autel 

majeur de nos eglises monastiques ou Ton chante la 

messe conventuelle, autel appele pour ce motif autd 

conventuel. Dans les monasteres athonites, les jours 

ordinaires, apres I’office du matin, les moines se sepa- 

rent en petits groupes (decaniae). Chaque phalange, 

1. C. XVIII. 

2. C. XII, c. XIII. 
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suivant uii ordre indique, se rend dans luie des nom- 

breuses « pareglises », parsemees dans les batiments 

du nionastere; la iin pretre celebre la liturgie, niais 

precedee chaqn© fois par les trois premieres petites 
li euros. 

Dans les scetes et les kellis, les offices sc celebrenl 

aux memos heures et de la meme fagon, le senieur on 

le Sixaio; qui est a leur tete preside le petit choeur ou 

bien il accomplit lui-meme les fonctions dii pretre, s’il 
n’y en a pas parmi les membres. 

Les solitaires et les moines qui out un emploi les 

isolant du reste de la communaute sont obliges, en 

temps et lieu doniies, de satisfaire a rceuvre de Dieu, 

comme tons les confreres. 

En parlant, au chapitre troisieme, de I’eglise mo- 

nastique, j’ai deja insinue les places occupees par les 

membres de la hierarchie monastique. En commengant 

par les stalles les plus proches du « templon », on y 

rencontrera, disposes de chaque cote, les ecclesiarques, 

le pretre et le diacre, qui, a des moments determines 

par le rituel, doivent entrer dans le sanctuaire, bref, 

tons ceux qui ont un office quelconque a remplir du- 

rant les fonctions. Viennent ensuite les lecteurs et les 

chantres qui occupent les premieres places des choeurs 

formes par I’hemicycle des absides, puis, les autres 
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preires, Ics anciens, les epitropes, rhigoumeiic cnfin, 

a cote du siege episcopal. Los caloyers qui restent 

prennent place dans les stasidia ctablis dans les autres 

parties de I’eglise. 

Sic stcmus ad psallcndam, dit saint Benoit an cha- 

pitre XIXg de sa Regie, indiquant par ces mots la sta¬ 

tion, comme posture normale et rituelle du moine du- 

rant les synaxes liturgiques. Au reste, certaines con¬ 

gregations benedictines, comme cedes du Mont-Cassin 

et de la Suisse, out conserve cette tradition, puisque 

leur rituel prescrit de ne pas s’asseoir memo pendant la 

simple psalmodie. Du temps de saint Benoit, semble-t- 

il. Ton ne s’asseyait que pour les lectures et les repons 

qui faisaient corps avec elles, quitte a se lever au 

Gloria Patri par respect pour la Sainte-Trinite (1). 

Les moines grecs observent avec grande rigueur 

cet ancien usage de I’Eglise. Eux aussi no s’asseoient 

que durant les lectures. Mais que dire du respect 

qu’ils temoignent pour toutes les formules liturgiques 

ou reviennent le nom et I’invocation de la Sainte-Tri¬ 

nite? Non seulement comme nous ils se redressent 

completement et s’inclinent profondement, mais ils 

ajoutent cliaque fois encore le signe de la croix. Et de 

memo que nous avons Tusage d’incliner la tete, tandis 

que Ton prononce les noms de la Vierge, des saints 

1. C. XL 
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Patrons et du Saint dont on celebre la fete, ainsi nos 

fieres dans le monacliisme oriental s’inclinent et se si- 

MOINRS ENTOUKANT UNE PHIALE 

gnent par respect et par veneration, chaque fois que 

reviennent ces noms benis et, de plus, quand I’on pro¬ 

nonce les mots adorer, venerer, supplier, etc. 
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Puilsqiie j’en isuiis^ a dire quelques mots du ceremonial 

monastique, je parlerai encore des « satisfactions ». 

Prescrites par saint Benoit pour les moines qui arri- 

vent trop tard a Poeuvre de Dieu on qui y manquent en 

quelque facon, les « satisfactions » existent aussi dans 

les choeurs grecs. Ainsi, pour ne citer que deux exem- 

ples, le moine qui aura ete surpris dormant est oblige, 

d’apres le typikon de saint ’Sabas, de se rendre au 

milieu du clioeur et d’y faire une prostration. Le cano- 

narque, apres avoir execute les chants, doit en faire 

autant (1). 

Toutes ces regies sont etablies en vue d’inspirer aux 

religieux le respect et I’amour qu’ils doivent porter a 

I’ceuvre de Dieu. On sail le soin que saint Benoit re¬ 

clame des chantres et des lecteurs pour remplir digne- 

ment leurs fonctions. B veut que ces charges soient 

reservees a des moines capables et specialement choi- 

sis a cet effet (2). Quand on a visite les monasteres 

alhonites, on ne s’etonne nullement <ie ces details de 

la regie benedictine; avec d’autres encore on les com- 

prend mieux, parce qu’on les saisit dans leur cadre 

naturel. 

1. Je rapprocherai de cet usage le rituel du Mnnt-Cassiu 
prescrivant a tout moine qui aura lu on chante de se mettre 
a genoux au milieu du choeur. 

2. C. XXXVIII, XT.VTI. 
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A I’epoqtie du grand Legislateur monastique de I’Oc- 

cident, toutes les parties de I’office n’etaient pas egale- 

ment recitees on chaiitees par tons les moines; beau- 

coup de ceux-ci n’etaient certainement pas capables 

de lire dans les « codices » de parchemin. Aussi bien, 

selon lui, ceux-la souls doivent remplir I’office de lec- 

teur et de chantre qui sont a memo d’edifier ceux qui 
ecoutent (1). 

11 eii est de memo, de nos jours, sur la saiiite Monta¬ 

gue. Chaque convent possede un groupe designe do 

iecteurs et de psaltes. Ceux-ci a tour de role doivent 

remplir leur office a I’eglise et a rexclusion des autres 

religieux, car, les parties communes de I’office grec, 

distribuees il est vrai dans un ordre et dans une mo- 

sure differents du rit latin, sont malheureusement tom- 

bees en desuetude. Les moines instruits se contentent 

done d’ecouter les lectures et les chants, tons font les 

prostrations et les signes de croix, quand le rituel le 

reclame, ou memo au gre de leur devotion privee, unis 

de oette fagon de coeur et de pensee a la voix de leurs 

confreres, de sorte que la priere reste toujours com¬ 

mune. 

Quant aux illettres, ils doivent compenser leur igno¬ 

rance par un certain nombre d’invocations egrenees sur 

1. Cantare aut legere non praesuinant, nisi qui potest ipsuni 
officinm irnplere, ut sedificentur audientes. C. XLVII. 
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leiir ■/.oaoo'jyoiviov (ou yto^coloyiov). On appelle ainsi uno 

sorte de chapelet compose de cent grains que Ton tient 

de la main gauche, tandis qu’en I’egrenaiit des doigts 

de la main droite, on recite a chaque fois : Seigneur 

Jesus-Christ, Fils de Dieu, aifez pitie de moi pauvre 

pecheur. II est prescrit de reciter pour chaque heure un 

nombre de chapelets proportionne a sa longueur; ce 

qui porte un total de quatre-vingt sept v.o[XQorsyo\.v\.c/. par 

jour. 

Encore un coup, le monachisme oriental, a cet egard, 

pent donner la main au monachisme occidental qui 

depuis longtemps a etabli une coutume analogue pour 

les freres convers (1). 

* III 

Le moine grec est oblige de reciter en entier le psau- 

tier une fois par semaine. Pendant le grand careme 

cette obligation est doublee, sauf la semaine sainte ou 

il doit etre termine en deans des trois premiers jours. 

Tout en constatant la coutume des anciens moines 

de dire le psautier plus souvent, tout en inculquant a 

ses fils la recitation frequente des psaumes durant le 

jeune quadragesimal, saint Benoit a neanmoins pose 

1. Voyez Constitutions de la Congregation de Beuron. Declar. 
1. ad cap. LVII. Ed. Prag. 1899, p. 105. 
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le principe de ne reciter qu’une seule fois le psaiitier 

liturgiqae dans 1 espaoe d une semaine et ceci pen¬ 
dant toute I’annee. 

La repartition des cent cinquante psaumes dans les 

differentes heures canoniales lui est toute propre, mais 

il ne pretend pas I’iinposer a ses successeurs. 

Le premier psaume se recite le lundi a Prime, et 

tout est arrange de faQon a ce qiie jamais le meme 

psaume ne fasse double emploi, 

Dans le rit grec, le psautier commence le samedi a 

vepres et il se poursuit tons les jours, en dehors du 

grand careme, a 1 office de I’aurore et de vepres (1). 

Mais, a la difference de I’office latin, outre les divi¬ 

sions du psautier, chaque heure a ses psaumes pro- 

pres, des psaumes adaptes au moment de la journee ou 

ils se recitent, et dont I’institution, pour quelques-uns 

du moins, remonte aux premieres regies monasti- 
ques (2). 

C’est ainsi que nous avons six psamnes a I’office 

de 1 aurore (opOpog) nommes (paXpiol opOpivoi, quatre aux 

vepres, ou £<7Triptvot,et I’on pourrait encore mul- 

1. Le psautier grec est divise en 20 sections nominees Imthismu- 
ta. Chaque kathisma se subdivise a son tour en 3 stations (crrao-ets) 
de deux ou de trois psaumes chacun. Le psaume 118e a lui tout 
seul forme un kathisma complet. 

2. Cf. Dom J. M. Besse. Les Moines d'Orient anterienrs au 
cone, de Chalcedoine. Paris, Oudin. C. XIV, p. 336 et suiv. 

V’oyage de deux B6n6dictins. 
'3 
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tiplier ces exemples. Le psaume 50^ qui dans I’office 

l)enedictm se recite tons les jours a Laudes revient 

dans quatre heures differentes de I’office grec. Le 

psaume 118° se recite en entier le samedi et le diman- 
che. Saint Benoit a prefere le diviser entre les petites 
heures du dimanche et du lundi. Les psaumes graduels 

se recitent tons les jours aux Vepres du Careme, 

avant la liturgie des presanctifies. 

En voila assez, semhle-t-il, pour caracteriser I’em- 

ploi des psaumes dans I’office grec. 

Du temps de saint Benoit comnie dans I’usage ac- 
tuel de I’Eglise grecque, le psautier devait former un 

livre separe auquel etait annexee la serie des can- 

tiques scripturaires. Le grand Legislateur emprunta ces 

derniers a I’usage liturgique de I’Eglise Romaine. En 
(Irient, les cantiques sont an nombre de neuf a 
I’opGpo; ; parmi ceux-ci on doit ranger le Magnificat 

et le Benedictus tires du Nouveau Testament. A Vepres 
on recite le Nunc dimittis. 

Mais a part le cantique de Simeon et celui de la 

Vierge que Ton a laisses intacts, les autres, dans I’usa¬ 
ge actuel, ne se recitent plus et on les remplace par 

une serie d’hymnes nommees canons (y.a.v6yt;.) 

Ce nom, d’apres la plupart des liturgistes, provient 

des regies rythmiques, prosodiques ou autres {/.y.yw, 
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regie) auxquelles ce systeme d’hymnographie est sou- 

mis. Le canon est un agencement de strophes poetiques 

divisees en neuf odes, precisement le nombre des cari- 

tiques scripturaires. Les strophes etaient destinees a 

etre intercalees entre les derniers versets de chaque 

cantique, mats dans la suite on les a remplaces par 

des invocations. 

Ce n’est pas seulement a Matines, mais dans toutes 

les heures et dans n’importe quelle ceremonie que Ton 

entend la melodie suave des hymnes grecques. Le 

sujet est trop vaste et trop complique, partant trop 

aride, pour que je m’arrete a le developper. 

Un autre element de I’office canonial est constitue 

par les lectures. Les lectures dans le rit grec sont res- 

tees dans les Vepres, la veille des grandes fetes. On 

les retrouve aussi, nombreuses, dans I’office de I’au- 

rore, et pendant le Careme durant les trois petites heu¬ 

res, mais on ne connait pas la distinction entre lemons 

longues et breves. 

Elies sont empruntees a I’Ancien et au Nouveau Tes¬ 

tament. La legende des saints est lue tons les jours a 

I’office du matin. On y lit une pericope de I’Evangile 

seulement le dimanche et les jours de fete. 

Le dimanche, cette lecture donne lieu a une cere- 
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monie toiichante a laquelle les fideles de I’Orient sont 

Ires attaches. 

Le pretre lit le passage d’un des quatre evangclistes 

se rapportant toujours a la Resurrection, du Christ. 

11 ne ise tient pas, conime d’hal)itude, au milieu de la 

porte royale, mais du cote droit de I’autel, ayant le 

diacre eu face de lui du cote oppose. L’lm et I’aulro 

symboliseut les anges qiii annoncerent la Resurrection 

du Sauveur, veillant aux cotes du tombeau ouvert re¬ 

presente ici par i’autel. Une fois que la lecture est ter- 

minee, le pretre portant le livre des saints Evangiles 

se Rent a la porte du templon et tons les assistants 

vont baiser pieusement rernbleme du Sauveur qui de¬ 

core la couverture. Nous avoirs vu, dans certaines 

eglises, le peuple se presser par centaines pour accom- 

plir cet acte de devotion. 

En fait de pratiques monastiques je dois, en termi- 

nant, faire mention du pardon liturgique qui a lieu 

deux fois le jour, une fois au nocturne, I’autre fois a 

complies. Dans certains de nos monastercs, I’Abbe a 

riiabitude de reciter le premier le Co7ifiteor, ainsi que 

la derniere formule de pardon apres avoir regu la con¬ 

fession de la communaute. Dans les laures orientales, 

meme jiratique. Le Superieur, ou le Pretre qui le rem- 

place, fait une prostration vers la communaute et de- 

mande le pardon auquel tons les freres repondent : 
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« (Jue l)ieu vous pardonne »! J’Liis, iiiterv'ertissaiii les 

roles, ils s’eii vont deux a deux devaiii lui pour faire 

le meme acte d’liumilite. 

Jusqu’a present je n’ai rieii dit du saint sacrifice 

do la Messe, de la syiiaxe liturgique par excellence, 

centre de toutes les aiitres, vers laquelle le inoine doit 

se sentir attire davantage. La majeste des ceremonies, 

le isoin jaloux de conserver intactes ses formules, mon- 

trent que tel est bien le sentiment catholique de I’Egiise 

grecque et de ses moines. 

IV 

On fait usage de trois liturgies dans le rit grec : 

cedes de saint Jean Clirysostome et de saint Basile, et 

celle des presanctifies, attribuee selon quelques-uns 

a saint Gregoire-le-Grand. La premiere constitue la 

messe ordinaire, la seconde a lieu dix fois par an et 

le rit des presanctifies est reserve au temps du grand 

Careme. 

La liturgie grecque, dans ses grandes lignes, res- 

semble a la messe romaine et aux messes de tons les 

rits. Mais elle a garde im caractere arcliaVque, disons 

plutdt traditionnel, que Ton ne trouve pas egalement 

partout. 

All debut retentit le chant des psaumes entrecoupes 



T
.w

. 
rs

R
A

N
n
 

in
tr

o
V

t 
o

n
 

P
R

O
O

E
S

S
IO

N
 

D
E

S
 

O
B

L
A

T
S

. 



LA IMESSE 193 

d’oraisons litaniques, puis a lieu le petit iiitroil ([j.iMa 

e{<jo§o{) avec le lirre des Evaiigiles. Toute I’assem- 

blee se leve, s’iiicline et se signe pour lui temoigner 

son respect. Quand reveque pontifie, c’est c*c inoment 

qu’il choisit pour faire son entree solennelle, lui, Ic 

representant du Christ, a la suite du Verbe ecrit. 

Le Diacre tenant les Evangiles bien liaut s’ecric : 

« Voici la Sagesse! Debout (Fideles)! » 

Apres cette ceremonie on fait entendre le chant 

joyeux du Trisagion, que suivent les lectures. La pe- 

ricopc de I’Evangile, dans les eglises seculieres, sc 

chante du haut de rambon; dans les monasteres atho 

nites on I’anditoire est plus compact, on dresse un 

pupitre au milieu des choeurs. 

Dans I’Eglise primitive cette premiere partie de la 

liturgie fut instituee dans le but d’instruire les catechu- 

menes, qui n’avaient pas le droit d’assister au sacri¬ 

fice de rEucharistie, et encore moins de s’y associer 

par la communion. Seuls les fideles, les vrais inities, 

a partir de ce moment pouvaient rester a reglise, tan- 

dis que les catechumenes en etaient renvoyes. Cette 

ceremonie s’est maintenue dans les trois liturgies grec- 

ques. 

Quelques instants se passent avant de porter solen- 

nellement le pain et le vin, la maliere du sacrifice, de 

I’autel de la prothese a I’autel majeur en passant au 
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milieu des raiigs des fideles (1). On prepare la voie a 

cette procession par I’encensement de tout le temple, 

tandis qlie sous le tambour des coupoles retentit I’hym- 

ne des Cherubins : « Nous qui, mystiquement, repre- 

sentons les cherubins, et chantons a la Trinite vivi- 

fiante I’hymne trois fois sainte, deposons toute sollici- 

tude mondaine, afin de recevoir le Roi de I’linivers, 

escoitc invisiblement des armees angeliques. Alleluia.y> 

C’est le moment ou officiants et assistants se recom- 

mandent mutuellement aux prieres les uns des autres : 

« Que notre Seigneur notre Dieu se souvienne de nous 

tous dans son royaume, disent les uns. » Et les autres 

en s’inclinant et en se signant repondent : « Oui, sou- 

venez-vous de nous, 6 Seigneur, dans votre royau¬ 

me. » 

Le voile du isauctuaire ise referme ensuite sur les 

ministres pour ne s’ouvrir que lorsque le pretre benit 

I’assemblee. Apres la recitation du Credo, le celebrant 

commence « ranaphore », ou la preface, avec toutes les 

parties du canon. Aux paroles de la consecration, qui 

sont chantees, le peuple repond « Adrien » et se pros- 

terne ensuite plusieurs fois devant son Dieu present 

sur les autels. A haute voix encore, le pretre fait la 

commemoraison de la Sainte Vierge, et le Diacre, eu- 

1. Ce rit s’appelle le grand introi't {v fxeydXr) etaoSos) pour le 
distinguer du petit. 
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censant I’autel, lit les diptyques des niorts. Suivent 

d’autres oraisons, d’aiitres benedictions sur le peuple 

en prieres. Un nieinbre dii clerge lit le Fa ter, et qiiel- 

ques instants apres le Diacre, imposant de nouveau 

le silence, exclaine : « Attention! » Et le Pretro, dans le 

sanctuaire ferine aux regards profanes, lenteinent, res- 

pectueusement prend I’hostie, Eeleve et s’ecrie : « Ta 

ayicf. rolq kyioic, les choses Saintes aux Saints », rappe- 

lant ainsi, au moment ou lui-nieme et les fideles doi- 

vent communier, I’obligation de recevoir Jesus-Clirist 

avec la conscience pure et vierge de tout peche. 

Le lit de la communion des ministres se fait encore 

comme aux premiers siecles de I’Eglise. Le diacre, la 

main droite croisee sur la gauche, reQoit dans la paume 

de la main une parcelle du corps tres saint de notre 

Dieu; puis, a la suite du celebrant, il va puiser au calice 

quelques gouttes du precieux sang. Apres les ministres, 

c’est le tour des moines et des fideles. Ils communient 

a la porte du sanctuaire sous les deux especes, au 

nioyen d’une cuiller de metal precieux. 

La benediction avec le Saint Sacrement, des oraisons 

d’actions de graces, le renvoi des fidMes mettent fin 

au sacrifice de la Messe. 

Pendant le careme, pour raison de penitence, on 

s’abstient, en dehors du samedi et du dimanche et de 

la fete de I’Amionciation, des ceremonies du sacrifice 
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mystique qui est uiie expression de la joie de I’Eglise. 

Celle-ci y a isubstitue nn rit compose de prieres, de 

lectures et d’oeuvres de penitence. On appelle ce rit 

la liturgie des presanctifies, car les saintes especes, 

dont les minislres et peutetre les fidMes vont com- 

munier, ont ete consacrees an prealaLle. 

La fonction debute par les vepres ordinaires, durant 

lesquelles on recite, comme nous I’avons dit, les psau- 

ines graduels. Les lectures de I’ancien Testament une 

fois terminees, on ajoute des ceremonies et des prieres 

semblables a celles de la liturgie ordinaire, a I’excep- 

tion du canon eucliaristique entierement supprime. 

Le grand introi't est particulierement touchant par la 

nature et I’eclat de ises ceremonies. Le Saint Sacre- 

ment est solennellement porte par le pretre, precede 

de lumieres et d’encens. Le peuple entier en ce mo¬ 

ment est prosterne la face contre terre et ne se releve 

que pour adorer Jesus-Christ en faisant plusieurs pro- 

fondes metanies. 

Dans le rit remain, la messe des presanctifies n’a 

plus lieu que le Vendredi saint. L’Eglise grecque au 

contraire la preiscrit tous les mercredis et les vendredis 

et chaque fois que Tun des cinq premiers jours de 

la semaine on veut celebrer plus solennellement la 

memoire d’un saint. Dans les monasteres elle a lieu de 

plus tous les lundis. 
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V 

Jusqu’ici je me suis occupe de I’office canonique et 

des ceremonies qui accompagnent le sacrifice eucharis- 

tique ou qui en derivent. 

Je ne veux pas clore ce cliapitre sans noter au 

moins une particularite de I’office divin qui s’est per- 

petuee dans les monasteres dans toute sa rigueur et 

sa solennite d’autrefois. Je veux parler des saintes veil- 

les auxquelles le langage liturgique de I’Eglise grec- 

que a donne le nom generique d’aypuT:vta(sans som- 

meil), ou celui de navyiyupig, quand la ceremonie a lieu 

en I’honneur du Patron d’une eglise ou d’un monastere. 

L’ « agrypnie » a son pendant dans les vigiles du rit 

remain, dont il nous reste encore des traces profondes 

aux samedis qui precedent les solennites de la Resur¬ 

rection et de la Pentecote. 

Dans la Regie benedictine ou la discretion de son 

saint auteur delate a chaque page, on decouvre aussi 

un vestige de la tradition dans le chapitre XD : Saint 

Benoit y prescrit de consacrer plus de temps aux Vigi- 

Uce du dimanclie et des fetes. 

A I’Athos, le nombre des agrypnies du cycle litur¬ 

gique depend du regime disciplinaire de chacun des 

monasteres. Dans les koinobia, on en compte cinquante 

par an, tandis qu’il n’y en a pas plus de trente dans 
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les autres. A Koutloumoiisiou, don I I’austerite est l)ien 

connue, rhigomnene nous a assures que ses religieux 

etalent astreiiits eii outre a cett.e fonction ions les sa¬ 

in eclis de rannec. 

La duree en est de quatorze a seize heures. 

Si la longueur de ce rit a de quoi epouvanter la 

devotion moderne la plus eprouvee, il n’en est pas de 

meme pour les habitants de I’Athos qui en considerent 

rexecution ponctuelle comme un des devoirs les plus 

sacres de la vie monastique. 

Voici, rapidenient esquissee, la inarche generale 

d’une agrypnie. 

Les vepres du jour ont lieu un peu plus tot que 

de coutume; I’apodeipnon se recite en particulier. Vers 

huit ou neuf heures du soir, parfois plus tot, I’eccle- 

siarque fait entendre les signaux ordinaires et les 

freres se hatent de prendre leurs places respectives 

dans le catholicon, ou les luniieres sont plus abondan- 

tes que les jours feries. Le pretre officiant, apres avoir 

demande la benediction de son superieur, connnence 

la ceremonie par un encenseinent solennel de tout le 

temple, puis il entonne une formule de benediction 

et I’higoumene recite la triple invitation a louer et a 

adorer Dieu. Apres quoi les chantres executent un 

psaume introductoire. 
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Ce sont les graiides vepres gui out commence. 

Le premier kathisma dn psautier, les quatre psaumes 

vesperaux, les tropaires qui en accompagnent les der- 

iiiers versels, tout y ost cliante. On comprend qiie I’of- 

fice en sera considerablement allonge. Toute la null 

devra etre consumee dans la priere et les louanges 

divines et il faut bien employer ce moyen. 

Entre temps, I’liigoumene, tenant un cierge en mains, 

fait le tour de I’eglise, du narthex, de rexonarthex, 

parcourant chaque rangee des stasides, pour consta- 

ter qu’aucun de ses moines n’est absent ou meme en- 

(lormi. Celui qui, cedant a cet acte de faiblesse, aura 

ete surpris en flagant debt, doit se rendre au milieu 

du choeui et y faire satisfaction. Puis il doit prendre le 

y.oiJ.';'.oa-/oiviov, qui a cet effet est toujours suspendu en 

quelque endroit de leglise, et, tout en I’egrenant, cir- 

culer dans I’eglise, jiisqu’a ce qu’il ait trouve uii de ses 

confreres dans le meme etat. A celui-ci alors de subir 

la meme penitence et de s’acquitter de la meme sur¬ 

veillance. Il en sera ainsi jusqu’a la fin do I’office. 

Apies le petit introit des vepres, toute la communau- 

te, precedee des officiants et de porte-flambeaux et au 

chant de tropaires speciaux, se rend en procession 

dans le nartliex. A cet endroit, le cellerier (xsAAapi'r/];) 

du monastere a prepare sur une petite table cinq 

pains et une certaine portion d’huile et de vin. 
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Ces provisions de bouche vont etre distribiiees aux 

freres pour mieux soutenir les fatigues de la longue 

veillee, Mais cet acte materiel lui-meme doit etre sanc- 

iifie et il fait partie integrante de toute la fonction. 

x\pre:s la recitation de plusieurs prieres, apres la repe¬ 

tition du Kyrie eleison pour implorer la misericorde 

de Dieu, le pretre benit solennellement les pains, le 

viii et riiuile (1). 

On fait encore une lecture tiree du Nouveau Tes¬ 

tament; mais a partir de ce moment, notent les rubri- 

ques de Toffice agrypnique, il n’est plus permis de 

boire fut-ce meme un pen d’eau pour ne pas rompre le 

jeune prescrit pour la sainte communion. 

Des que Ton est rentre an choeur, le proestos lit les 

psaumes qui constituent Thexapsalme, et le celebrant, 

apres avoir encense de nouveau toute I’assemblee re¬ 

cite plusieurs prieres a voix basse devant I’autel et 

devant les saintes portes. L’office de I’aurore se de- 

roule comme a I’ordinaire, avec cette difference que 

les lectures y sont plus nombreuses et plus longues. iV 

1. Dans les eglises seculieres, ou la veillee des grandes fetes 
n’existe plus dans sa forme iiitegrale, cette benediction, connue 
sous le nom A'apTOKXaaia, a neanmoins toujours lieu. Les fi- 
deles — et la doctrine de I’Eglise sur les sacramentaux approuve 
cette maniere de voir — considbrent ce pain comme muni d’une 
benediction speciale, comme un preservatif contre les maux 
de toute sorte : iarlv dXe^LTrjpios wavroticv KaKuiw, el p-erd Tri'crrews \ap- 

jSdvoiTo, dit le Typikon de Saint-Sabas. Ed. Venise 1685, o-eX.e. 
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la fin de cet office, Ton se rend de nouveau en proces¬ 

sion dans le nartliex et Ton recite les memes prieres 

qu’au debut de la veillee. Les rubriques prescrivent 

que I’apolysis, ou formule de renvoi, coincide avec 

le lever du soleil. 11 ne restera plus alors qu’a reciter 

les trois petites heures et Ton commencera sans tarder 

la liturgie solennelle des grands jours de fete. 

II est huit ou neuf heures, parfois plus tard, quand 

les baloyers sortent de I’eglise. Le visage pfile, les trails 

defaits, ils vont au refectoire. Alors les rejouissances 

particulieres a la fete apportent quelques adoucisse- 

ments aux privations quotidiennes. 

On recommande, dans les constitutions monastiques, 

de faire entendre ces jours-la, plus tard que de cou- 

tunie, les simandres qui appelleront de nouveau les 

freres a I’office de Vepres. 



GROUI'E d’aSCEI'KS. 

CHAPITRE VI 

CULTE ET PENITENCE MONASTIQUES 

— L’annee Uturgique. — Ses Irois graiules periodes. — Iloor- 
lologie : division, ol)jot, particiilarites des fetes dans I’Eglise 
grec(iuo. 
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II- — Penitence. — Lois du jetine et de I’abstinence. — Les 
quatre Caremes. — Periodes de rejouissances. — Les «meta- 
nies ». — Exercices speciaux du Careme. 

III- — Devotions. — Le Saint-Sacrement. — La Sainte-Croix. 
La Mere de Dieu. — Saint Benoit. — Eaux benites. — 

« Antidoron ». — « Colybes ». — Culte des niorts. 

I 

La vie du moine est une vie de priere et de peni¬ 
tence. 

Tel est le concept qu’a bon droit les religieux de 

1 AOios :se font de la vie monastique, le principe sui- 

vant lequel ils diligent tons leurs actes. L’ordre du 

jour du monastere, les exercices commandes par la 

regie, les actions de chaque individu doivent done 

etre empreints de cet esprit de recueillement et de 

componction. 

C’est pourquoi, apres avoir considere Toeuvre de 

Dieu, il ne sera pas inutile de prendre connaissance 

des exercices du culte et de la penitence pratiques 

par les hagiorites, et, en etendant un peu ce cercle 

d’observations, de decrire en meme temps, dans ses 

grandes lignes, la vie liturgique de I’Eglise grecque. 

En Orient comme en Occident, en effet, les monas- 

teres ont exerce une grande et bienfaisante influence 

sur la formation et la fixation de ses traits principaux. 
Voyage de deux Ben6dictins. , 
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L’annee liturgiqiie commence an 1®'' septembre : 

c’etait la date de I’indicte de Constantinople. 

Paqnes, le centre du cycle des fetes mobiles, s’ap- 

pelle la fete dominante de toutes les fetes, le premier 

et le principal de tons les jours, etc. (1). 

On pent s’en servir aussi comme point de depart 

de la division de I’annee ecclesiastique. 

II y faut distinguer en effet trois grandes periodes. 

La premiere s’etend depuis la Resurrection de No- 

tre-Seigneur jusqu’a la deposition (2) de la fete de la 

Pentecote, c’est-a-dire jnsqii’au premier dimanclie apres 

cette isolennite, designe sous le nom de dimancbe de 

tous les Saints (Kupta/.y] Travrcovrwv ‘Ayi'cov), Cette pe- 

riode comprend trois subdivisions indiquees par I’or- 

dre meme des mysteres que I’on y celebre : le temps 

pascal proprement dit, c’est-a-dire la celebration de 

la Resurrection de Notre-Seigneur, terminant au mer- 

credi avant rAscension, jour ou Ton depose la fete 

de Paques; ensuite deux courts laps de temps consa- 

1. H eopT^ iraaQiv rCiv ioprCsv d/opoTroXts, ij \ap,7rpo<p6pos ppLtpa, ij KxiptaKT] 

Kai TrpwTri tQ)v rjpLepQv. 

2. Deposition, en grec airodoais, est le mot liturgique pour desi¬ 
gner le terme fixe a la celebration d’un mystere ou d’nne fete. 
II correspondrait au jour de I’octave du rit romain, avec cette dif¬ 
ference que I’apodose grecque peut avoir lieu deux, huit, dix jours 
et meme davantage apres la fete. Ce jour-la, on repete ordinai- 
rement tout I’office de la fete, comme c’est le cas d’ailleurs dans 
I’Eglise romaine. 
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sacres Tun a TAscension, I’autre a la Pentecote. De 

cette facon I’Eglise met fin a uii premier cycle de cin- 

quante jours. Toute la partie propre de I’office est con 

tenue dans un livre special appele pour ce motif Pen- 

tecostaire (llcvryj^ocraptcv). 

La iseconde periode est plus longue : elle s’etend 

du dimanclie de la Toussaint juscpi’au dixieme diman- 

che avant Paques. Durant ce temps, TEglise grecque 

n’emploie pas de propre du temps, mais seulement 

un commun du temps qui dure environ jusqu’au di- 

manche des Rameaux. Ce commun a une pliysiono- 

mie toute particuliere, etant divise en liuit diman- 

ches correspondant chacun a Pun des huit tons de la 

musique ecclesiastique grecque. Quand Pon a fini une 

huitaine, on en recommence aussitot une autre. Le 

livre qui contient les pieces liturgiques de ces liuit 

dimanches s’appelle '/.zoorriyo:; (octoechos), et on en at- 

tribue la redaction a saint Jean Damascene. Apres 

lui, d’autres hymnographes ajouterent des composi¬ 

tions pour tous les jours de la semaine, egalement 

distribuees selon les liuit tons. On obtient de cette 

faQon le codex liturgique connu sous le nom de Pa 

rakletike (Ifapa/.L/^ri/vV]). Le second dimanche avant la 

fete de Noel jusqu’au dimanche faisant suite a PEpi- 

plianie constitue la seule diversion a ce temps qui 

coule sans cela avec une parfaite unifonnite. 
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Le dimanche de I’annee est tout entier consacre 

au mystere de la Resurrection. Les formules hymno- 

logiques redisent a chaque instant la gloire du divin 

Ressuscite, de sorte que Ton croirait refaire la fete 

de Paques et Ton a eu raison d’appeler le dimanche 

grec une petite paque. 

Dix isemaines servent de preparation a cette grande 

fete. Trois d’entre elles sont comme une introduc¬ 

tion au jeune quadragesimal, les sept autres y sont 

comprises. Le propre de ce temps est contenu lui 

aussi dans un livre particulier, le Triodion (Tptw^iov), 

ainsi appele, parce que les odes des canons dont il a 

ete question plus haut (1), ne sont plus au nomhre do 

neuf, mats de trois seulement. 

La caracteristique de ces dimanclies est qu’il est 

fait chaque fois mention dans I’office de quelque para- 

bole ou de quelque grande verite de la foi, de nature 

a exciter dans Tame des sentiments de componction 

et de penitence, ou qu’on y celebre la mernoire de 

saints qui so sont distingues par leur austerite. Nous 

avons par exemple le dimanche du publicain et du 

pharisien, de renfant prodigue et du jugement der¬ 

nier. Le samedi qui precede la periode des grands 

jeunes on commemore tons les moines solitaires et 

ascetes de I’Eglise; huit jours apres, c’est le souve- 

1. Page loS. 
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nir de saint Theodore aucfiiel on attribno I’institution 

des colybes doiit je dirai un mot i)lns loin. Lo pre¬ 

mier dimanche de Careme est consacre a la jnemoire 

d’Aaron et de Moise; pins tard, on y a ajonte la fete 

do la restanratioii dii cnlte des images. Le troisieme 

dimanche ainsi quo plusieurs jours de la semaine 

suivante son! voues a I’adoration de la Croix. Si nous 

continuons encore, nous rencontrons la commemora¬ 

tion du grand ascete saint Jean Climaque. Le jeudi sui- 

vant I’Eglise oblige les fideles et surtout ses moines 

a accomplir un long office de penitence. C’est un long 

canon compose par saint Andre de Crete. II se com¬ 

pose de tropaires qne Ton intercale entre chaque ver- 

set du psaume IIS'" et la rubrique prescrit de les reciter 

lentement avec « sentiment de componclion », en fai- 

sant a chaque strophe une prostration jusqu’a terre. 

Finalement, avant le dimanche des Rameaux, on met 

sous les yeux Rexemple de sainte Marie I’Egyptienne. 

Si j’ai insiste sur cette periode de I’annee eccle- 

siastique, c’est pour en demontrer le cachet monasti- 

que, pour prouver ce que je disais an debut de ce 

chapitre : que les monasteres out eu luie grande in¬ 

fluence sur la composition et la formation de I’annee 

liturgique. 

On pent diviser les fetes du calendrier grec en trois 

categories principales. 
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D’abord, donze solennites qui ont rapport avec les 

VIEILLE ICONE DE VATOPEDl. 

mysteres do la vio de Jesus-Christ et de sa sainte 
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Mere. Paniii celles-ci on compte ]e dimanche des Ra- 

meaiix, le jour coramemoratif de la resurrection de 

Lazare, la Transfiguration, I’Exaltation de la Sainte 

Croix, la Presentation de la Vierge an temple, etc. 

Quatre fetes d’un rang un pen inferieur sont appelees 

ce sont la Circoncision, la Nativdte de saint 

Jean-Baptiste, les Apotres Pierre et Paul, la Decollation 

de saint Jean-Baptiste. J^es autres fetes de precepte, 

])0ur lesquelles I’on a etabli certaines particularites 

liturgiques dans I’office, font partie de la seconde 

division. Enfin res lent les fetes quotidiennes. 

En ce qui concernc I’objet de ces fetes, les Grecs 

solennisent non seulement les saints et les mysteres 

de la Redemption, mais encore des evenements de 

I’histoire interessant le culte et la discipline, des fails 

miraculeux et extraordinaires : par exemple, la com- 

memoraison des principaux conciles OGCumeniques, 

I’anniversaire de quelque grand cataclysme auquel une 

ville oil un monastere ont echappe : tremblement de 

terre, incendie, incursion de barbares, etc. Souvent 

des fonctions extraordinaires, au Mont-Athos, ont lieu 

en rhonneur d’une icone miraculeuse veneree dans un 

monastere ou menie dans le « kyriakon » des scetes. 

J^es appellations que Eon donne aux Saints sont 

particulierement ton chan tes. Je n’en citerai que quel- 

ques-unes. Le titre d'Apotres (’A-noaroAoi) est applique 
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non seulement aux douze qne se choisit Jesus-Christ, 

mais encore aux evangelistes et aux soixante-douze 

disciples. Egaux aux Apotres (iaanoaroloi) sont les 

Saints qui porterent la lumiere de I’Evangile dans une 

contree, ou, s’il s’agit de souverains, dans leur royau- 

me, tels seraient saint Constantin et sainte Helene. 

Les martyrs sont divises en plusieurs classes : il y 

a les [xsyalop.ocpTvpec pour designer les plus celebres; les 

eveques, les pretres et les diacres sont appeles Lpo^ap- 

rup£? ; les ascetes et les moines oo-iouapru^ec. Rentrent 

dans la categorie des confesseurs, ou opioloy'riTai, ceux 

qui ont combattu pour la vraie foi, par leurs ecrits ou 

par leur parole, mieux encore en affrontant une mart 

violente ou I’exil. Je me hate de parler des moines et 

des ascetes. On les designe ordinairement, surtout 

s’ils ont forme des disciples autour d’eux et s’ils ont 

ecrit une regie, par cet appellatif : Notre bienheureux 

Pere, ‘0 ev oaioic liaT^p On ajoute alors leur 

qualite : d’ascete (ac-v.-/ir/i;), d’anachorete (ava/opyiry;?), de 

cenobiarque {y.oLvo^ttkpyr}z), de stylite (oru/tTyi;), etc. Les 

saints qui ont joui de la vision de Dieu icihas ont le 

surnom de QsoTrryj; (1). 

1. Si Ton voulait dontier par exemple a saint Benoit tons les 
litres qui lui reviendraient selon le langage heortologique de 
I’Eglise grecque, il faudrait dire : Notre Bienheureux Pere Be¬ 
noit, cenobiarque et theopte : ‘0 iv oaiois IlarTjp 7]/j.wv Bei'eSt/crov, 6 
KOLifogidpxv^ Kal deoirTt]!. 
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Une autre particiilarite que j’ainie a relever, parce 

qii’une tradition analogue s’est maintenue dans le ca- 

lendrier de I’Eglise latine, est le rapprochement que 

I’on etablit entre le mystere ou le saint dont la memoire 

est celebree et les personnages qui y ont eu quelque 

part (1). Le jour qui suit la Nativite de Marie, on cele- 

bre la fete des saints Anne et Joachim; apres NoM, de 

la Sainte Vierge et de saint Joseph; apres I’Epiphanie, 

de saint Jean-Baptiste; apres I’Annonciation, de saint 

Gabriel, etc. 

Le calendrier de I’Eglise grecque ne compte pas ou 

peu^de fetes recentes. II ne comporte que les noms des 

Justes de I’Ancien Testament, des Apotres, des grands 

Martyrs, des Docteurs et Thaumaturges celebres, des 

ascetes et des moines. Cette simplicite, je dirais pres- 

que cet archaisme, fait songer une fois de plus a la 

regie de saint Benoit. 

II 

Nous avons deja note que Tausterite est tres grande 

durant les jours de jeune et d’abstinence. 

1. L’analogie dans le rit latin a laquelle je fais allusion se 
retrouve par exeinple aux fetes de Saint-Elienne et des Saints 
Pierre et Paul, ou parfois I’on fait respectivement commemoraison 
de tons les martyrs et de tons les apotres. A la fete des Epousailles, 
dont I’iustitution est plus recente, I’on a ajoute avec raison la 
memoire de Saint Joseph. 
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En voici les lois i)riiicipales. 

Le jeune ot rabstinence sont deux cliosos distinctes. 

Quand il y a jeune, dans I’Eglise grecque, il y a tou- 

jours abstinence, mais non vice-versa, Le jeune a pour 

consequence la « monophagie » ou I’unicite de repas 

([j.ovo'fot.yioi.). L’abstinence a des degres divers. En soi, 

elle oblige a ne manger que des legumes secs et a ne 

boire (lue de I’eau claire; c’est la « xerophagie » {Ir- 

fjOfixyU). DuraiiL les jours de xerophagie, coniine par 

exemple diirant le grand Carerne, non seulement les 

laitages, mais le poisson, I’liuile et le vin sont exclus. 

iVux jours de fete neanmoins et selon le degre de leur 

soleimite, il y a dispense d’huile et de vin, et meme 

de poisson, coinme le jour de I’Annonciation, s’il tornbe 

durant le Carerne, et le dinianche des Rameaux (1). 

Dans I’Eglise grecque on compte quatre grandes pe- 

riodes de jeune. La premiere, de cfuarante jours, cor¬ 

respond au temps de penitence de I’Avent, et s’etend 

du 15 novembre au 25 decembre. Selon I’ordre chro- 

nologique viennent ensuite le grand carenie qui com¬ 

mence le lundi de la septieme semaine avant Paques, 

le carerne des saints Apotres Pierre et Paul (du 1®*' au 

29 juin) et celui de la Dormition de la Sainte Vierge 

kIu au 15 aout), Il y a en outre quelques autres 

1. Aux jours voulus cette dispense est ainsi indkju^e dans 
les horologes : KardXucrts o'iuov, iXaiov, KardXvcris Ix^i'os, etc. 



LES PENITENCES 213 

jours ou le jeune et rabstinence sont egalenient pres- 
crits. Pendant toute I’annee, les fideles doivent obser¬ 

ver rabstinence le mercredi et le vendredi; les moines 

y ajoutent encore le lundi. Au Mont Athos, ils ne font 
ces jours-la, au moins dans les koinobia, qu’un seul 
repas par jour; mais I’usage du poisson leur est per 

mis, sauf aux megaloschemes et aux solitaires, les- 
quels, etant tenus en vertu de leur profession a une 

vie plus rigoureuse, doivent observer la xerophagie. 

Les moines idiorrhytlimes, en ce point comme en d’au- 
tres, sont plus relaches. La qualite de la nourriture y 

est souvent reglee par I’higoumene d’accord avec le 
typikares (1), a moins que les lois ecclesiastiques ne 

s’opposent a des mitigations. Pendant les trois pre¬ 
miers jours de la premiere semaine du grand Careme 

et durant les trois derniers jours de la semaine sainte, 
on s’abstient de toute nourriture. 

Les dimanches et les samedis (a I’exception du sa- 

medi saint) sont exclus du jeune; on y observe seu- 

lement I’abstinence quand ils tombent dans une pe- 
riode de penitence. C’est la une loi generale basee sur 
la solennite de ces deux jours. 

Le samedi, en effet, chez les Grecs, est considere 

comme une annexe du dimanche e.t participe, par con¬ 
sequent, a ses privileges. Durant le grand Careme on 

1. Smyrnakes, p. 347. 
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pent celebrer ce jour-la la liturgie ordinaire; souvent 

meme Ton y remet la celebration dc certaiiies solen- 

nites. 

Si certaines epoqiies de I’aniiee sont siijetles a ime 

rigtieiir aussi grande, d’autres an coiitraire en sont 

exemptes. C’est ainsi qu’en signe de rejouissance, on 

pent parfois, pendant toute une semaine et meme plus, 

faire usage tons les jours de n’importe quelle qualite 

de nourriture (1). 

Outre ces austerites relatives a la nourriture, I’as- 

cese orientale prescrit un autre genre de penitence, 

moins connu de nos jours aux moines occidentaux, 

mais en usage dans les monasteres primitifs. II con- 

siste en des prostrations repetees soit dans le silence 

de la cellule, soit dans quelque endroit ecarte. Plu- 

sieurs fois nous avons suiqTris nos hagiorites s’ac- 

quittant consciencieusement de cet cxercice ascetique 

qu’ils considerent comme un des devoirs les plus stricts 

de la vie qu’ils out embrassee. 

En temps ordinaire, un bon moine doit faire 1.200 

metanies par jour, s’il est megaloscheme; la moitie 

moins, s’il est stavrophore; le rasophore se prosterne 

1. Ceci a lieu pendant les jours qui separent Noel de I’Epiphanie. 
les semaines qui suivent Paques et Peutecote et toute la semaine 
qui precede le grand careme. 
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trois cents fois par jour et, cent fois seulement, le no¬ 

vice. 

Aux epoques de jeime, les metanies out lieu d’une fa- 

r.A « SYNAXE » DES SAINTS ANGES. 

con presque officielle, etant prescriLes par les riibriques 

memes. Pendant le grand Gareme, leur nombre doit 

croitre encore : c’est une des penitences imposees par 

I’Eglise auxquelles le inoine et le fidele meme doivent 
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s’astreindre. Au caloyer il est alors defendu de sortir 

du monastere, et, qnand il a vaque aux differents 

emplois de la maison, il faut qu’il prie ou qn’il fasse 

des lectures pieuses. 

Ne sont-ce pas les memes exercices prescrits par 

la Regie Benedictine, an chapitre XLIX'', sur I’obser- 

vance dn Careme? 

Ill 

On a crn parfois qne dans I’Eglise grecque la devo¬ 

tion a la Sainte Eucharistie etait negligee ou tout an 

nioins qu’elle tenait le second rang dans la piete des 

fid^es. 

Qu’on se detxompe. 

Certes, le culte de la Sainte Eucharistie n’y a pas 

pris les developpements que Eon aime et que I’on 

admire dans I’Eglise occidentale; il n’est done pas 

entoure des memes manifestations, des memes formes 

exterieures. Ce qui en fait le signe distinctif, a la fois, 

et explique cet etat des choses, e’est, d’un cote, I’at- 

tachement inviolable des Grecs aux vieilles traditions, 

de I’autre, un sentiment de respect sonverain temoi- 

gne a la presence reelle de Jesus-Christ sous les saintes 

especes, une sorte de crainte reverentielle dont on 

accompagne tons les actes, toutes les pratiques, tons 

les objets concernant le culte eucharistique. 
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Aussi bien iie rencontre-t-oii pas chez eux I’exposi- 

tion on la benediction du Saint-Sacrement, pratiques 

si familieres aux chretientes occidentales, mais qu’ils 

estiment abusives, en ce sens qu’elles sont separees 

du grand acte du sacrifice. D’autre part its n’epar- 

gneront pour celui-ci aucune pompe, aucune richesse. 

J’ai deja observe que le sanctuaire, rautel majeur, 

r « artophore » ou tabernacle, les vases sacres, tout 

est I’objet d’une sollicitude particuliere. Les moines de 

I’Athos nous montraient aussi avec emphase la « lu- 

iniere inextinguible » (a^otf/yirov ©o);) qni doit bruler 

incessainment dans le vema. 

Pendant la liturgie, on benit rassemblee profonde- 

ment inclinee en tenant le calice contenant encore les 

saintes espeoes. Le rit des presanctifies lui-meme est 

tout enlier reserve a I’adoration de la Sainte Euclia- 

ristie. 

Que dire de I’exercice de la sainte Communion? 

Les moines — et souvent les fideles — s’y preparent 

par un jeune de trois ou quatre jonrs et par la con¬ 

fession de leurs fautes. II existe dans le rit grec tout 

un office de preparation et d’action de graces a la 

communion. On en recite une partie le soir, a I’office 

de Complies, le reste au matin meme. 

Selon I’usage actuel des monasteres et des scetes 

ferv'ents, les religieux se rendent participants des saints 
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Mysteres (c’est I’expression consacree) tons les qiiinze 

jours et meme tons les sainedis, pendant la periode du 

grand Careme. 

Apres le Saint-Sacrement, il faut noter la grande 

devotion monastiqiie a la Sainte Croix, devotion ega- 

lement traditionnelle dans les monasteres benedictins. 

Au Mont-Atiros, elle est plus grande encore a cause 

des precieuses reliques que la plupart des convents 

en out conservees. Deux fois par an a lieu la cere- 

rnonie de radoration de la Croix : une premiere fois 

diirant le grand Careme, ensuite au 14 septembre. 

Ce jour, consacre a I’Exaltation de la Croix, jour de 

jeune et de penitence, voit, a I’office de I’aurore, une 

ceremonie toute speciale accompagnee de supplications 

et de prostrations repetees. 

On ne saurait assez admirer la piete de I’Eglise grec- 

que envers la Mere de Dieu. Ils I’appellent la Toute- 

Sainte, la Toute-Immaculee, et lui donnent mille autres 

denominations encore dont la simple enumeration em- 

plirait des pages entieres. Son icone se retrouve par- 

tout : a I’Eglise, au refectoire, dans les cellules, meme 

dans les chambres des particuliers et dans les salons 

des grands. Dans le cycle liturgique les fetes qui regar- 

dent sa personne comptent parmi les plus grandes. 



LES DEVOTIONS 219 

Les hymnes ecclesiastiques, les discours des Peres, 

les ecrits sur les differents mysteres de sa vie, contien- 

nent toutes les donnees de la doctrine catholique sur 

Marie, non pas avec les developpements qu’elle a reQus 

aujourd’hui, mais en germe et implicitement. 

A chaque instant dans I’office Ton rencontre un 

tropaire appele ©ioro/iov, destine a exalter ses privi¬ 

leges et a louer ses vertus. Le mercredi et le vendredi, 

les sentiments de devotion expriment sa douleur ou 

notre compassion a ses souffrances pour nous (Sra-j- 

p'jOtoToyJov). Les bardes sacres de Marie ont ete nom- 

breux dans I’Eglise grecque : tels, pour ne citer que les 

principaux, saint Remain, saint Andre de Crete, saint 

Joseph I’Hymnograptie, saint Jean Damascene. 

Des poemes entiers ont ete composes en son hon- 

neur. Je ne mentionnerai qiie VHymne Acathiste qui a 

meme donne lieu a tout un office le cinquierne samedi 

de Careme. Get office, comme j’ai eu I’occasion de le 

montrer ailleurs (1), represente chez les Orientaux nos 

litanies de Lorette et du Rosaire. Les vingt-quatre 

strophes, souvent retracees sur les parois du narthex 

des eglises monastiques, contiennent meme des louan- 

ges plus nombreuses, des invocations plus variees que 

la premiere de ces devotions occidentals, tandis que 

les mysteres de notre foi, accompagnes de reflexions 

1. L’Inno Acatisto. Bessarione. Rome. IX. Vol. p. 223 et suiv. 

Voyage de deux Ben^diclins. *5 
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et de sentiments pieiix et moraux, y sont rappeles a 

1’esprit des fideles avec plus d’insistance peut-etre (jue 

dans les qiiinze mysteres dii rosaire. 11 n’est pas de 

fidele qui n’en sache reciter quelques strophes par 

coenr, pas de moine qui n’aime a les repeter le soir, 

surtout la veille d’une communion. 

La ceinture de la Vierge est Tobjet d’luie devotion 

tonte speciale de la part des moines de TAtlios. On 

(conserve cette relique dans le catholicon de la Grande- 

Laure. Nous avons pn Tadmirer a loisir dans son ma- 

gnifique reliquaire byzantin. Elle a doune lieu a une 

fete speciale marquee au 2 juillet dans le calendrier 

grec, 

Cbaque monastere possede encore sa Travayia par- 

ticuliere, parfois memo plusieurs. 

Ce sont des icones venues miraculeusemenl. a I’A- 

Ibos, raconte-t-on, on sauvees par prodige des incen- 

dieSj des sacs, des tremblements de terre et d’autres 

catastrophes doiit la saiute montagne fut temoin. 

Cbacnne d’elles a sa legencle particuliere, dont les 

traits naifs, recneillis de la boucbe meme des caloyers, 

formeraient tout un ouvrage (1). 

Void, par exemple, la Vierge isnrnommee -n llocpy- 

[j-vOlx, qn’on venere dans le monastere de Vatopedi. 

Iln matin, apres I’office, tanclis que riligoumenepriait 

1. Oil trouvera de bonnes indications dans K. P. Paraskevo- 
lioulos ’AuuT^pa ETTiaKiacrts iirl roD ’AOw. Athenes, 1899. 
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seiil devani, elle, il entendit tout a coup la Vierge 

I’avertir de ne pas ouvrir les portes du luonastere; car 

llANAl fA. H OAIUHTPIA 
r,A VIEROE OONDUCTRICK 

des pirates, caches derriere les luurs, epiaient cc mo¬ 

ment pour faire irruption dans la Laiire. Son divin Fils 

a le visage courrouce et severe, de sa petite main il 
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avait ferme la bouche de sa mere, parce qu’il troii- 

vait que la conduite des moines meritait cette visile 

des barbares. Marie, dans sa boiite pour eux, ecarte 

la main de ses levres pour se faire entendre de I’Abbe. 

All monastere d’lviron, dans un petit oratoire pres 

de I’entree, on conserve I’iniage d’une Madone appe- 

lee la Portiere, 'o nopraiTto-aa. Elle demanda cette place 

pour se constituer gardienne du monastere. 

Void eiifin la Vierge conductrice, vi 'OJ/jy/^rpta du 

catholicon de Xenophon, dont la devotion est fort re- 

pandue dans I’Orieiit grec et dans I’ltalie meridio- 

nale. 

Mats il est impossible de citer toutes les icones mira- 

culeuses de I’Athos. 

Saint Benoit n’y est pas ignore non plus. 

Dans le calendrier liturgique de I’Eglise grecque son 

nom revient deux fois. La premiere fois collectivement 

avec tons les saints ascetes et moines, le samedi de la 

huitieme semaine avant Paques (avant la Quinqua- 

gesime des Latins); puis, le 14 mars, date fixe de sa 

fete. Les livres liturgiques contiennent un office propre 

de ce saint, dont la piece principale, le canon des 

Matines, a ete composee par I’hymnographe Joseph. 

Cette hymne est remplie des sentiments de la plus ten- 

dre piete. A Matines egalement on lit sa vie resumee 
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d’apres les dialogues de saint Grogoire, traduits autre¬ 

fois par le Pape saint Zacharie. 

Son image est exposee sur le proskynetaire le jour 

de sa fete. Nous en avons vu un exemplaire remar 

quable dans la Grande-Laure et, si mes souvenirs sont 

fideles, le grand Patriarclie des moines d’Occident figu- 

rait aussi sur les parols d’un catliolicon. En iconogra- 

pliie byzantine, on represente le saint Abbe revetu des 

habits de megaloscheme avec le coucoulion on ancien 

capuchon grec sur la tete. Dans la main droile il porte 

une croix, comme I’image reproduite deux pages plus 

loin, on encore le bMon de rhigoumene en forme de 

tail; dans la gauche il tient un livre, on un parchemm 

deroule on on lit quelque sentence tiree de sa regie. 

La grande phiale qui, comme nous I’avons dit, ne 

manque jamais dans les constructions monastiques de 

I’Athos, sert surtout a I’occasion de la benediction so- 

lennelle des eaux le jour ou la veille de PEpiphanie. 

Mais ce n’est pas I’unique fois que les eaux sont 

benites. Les religieux voient an debut de chaque mois 

se derouler une ceremonie analogue, mais plus courte, 

dans le narthex de leur eglise, ou I’on depose sur 

un trepied une grande cuve liturgique remplie d’eau. 

On fait de cette eau un double usage : on en asperge 

les murs et les differentes pieces du monastere, tandis 

qu’une auti’e partie est conservee dans Teglise. A la 
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fin de la liturgie, les moinos cii boivuul quelques gor- 

gees, apres avoir recu Vantidoron. 

Mais qu’appelle-t-on autidoroii? 

Apres que le Pretre, a I’autel de la protliese, a duta- 

che les parcelles destinees a etre consacrees, on co\q)e 

en morceaux le pain ({iii reste (1). Ces morceaux s’ap- 

pellent I’antidoron {avrldfjioov). Ils sont benits durant la 

liturgie ordinaire apres la commenioraison de la Vier- 

ge, au Fater dans celle des Presanctifies, (irace a cette 

benediction (iiii I’eleve au rang d’un sacrainentel, I’an- 

tidoron acqiiiert line vertu particuliere, dans laquelle 

les fideles de rit grec out line ties grande confiance. 

On appelle antidoron ce morceau de pain, soit parce 

qu’il est distribue seulement a oeux qiii n’ont pas 

communie au sacrement (avrt,*(?Moov), soit parce que 

le pretre, — comme c’est encore I’lisage dans certaines 

contrees, — en signe de gratitude, en envoie quelques 

morceaux a la famille ou a la personne qui a fourni 

le pain de messe. 

Dans I’Eglise latine, on connait Pantidoron sous le 

nom d'eulogie qui, elle aussi, pouvait etre envoyee de 

Pun a Pautre en signe de parente et de communion 

spirituelle. A en voir Pusage si enracine dans les habi¬ 

tudes de PEglise grecque on comprend pourquoi saint 

1. On sail que les Grecs n’emploient pas le pain azyme pour 
le sacrifice eucharistique, mais qu’ils font usage de pain fer- 
meiite. 
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Benoit defend a ses fils d’accepter I’eulogie sans la 

permission dii snperieur (1). 

0 EN 02I0IS n VTHP H.MQN BENEaIKTOS O KOINOlilAPXHS 

NOTRE BlENilEUREUX PERE SAINT BENOlT LE CENOBIARQtlE. 

Les fideles et les inoines, pour la recevoir, s’appro- 

chent du pretre en tenant la main droite croisee sur la 

1. Chap. LIX de la Regie de saint Benoit. 
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main gauche. Cette attitude qui autrefois etait com¬ 

mune a tons ceux qui participaient aux saints myste- 

res, n’est plus observee mainteuant que par les diacres 

quand ils reQoivent la sainte eucharistie des mains du 

pretre. 

De meme que I’antidoron rappelle I’espece eucha- 

ristique du pain, ainsi Teau benite rappelle cede du 

vin, raison pour laquelle I’un accompagne I’autre, com- 

me je I’ai note plus haut. 

La benediction de I’antidoron me remet en memoire 

la benediction liturgique des colybes, a laquelle nous 

avons assiste plusieurs fois a I’Athos. 

On appelle ainsi une sorte de gateau liturgique com¬ 

pose de grains de froment bouillis melanges avec de 

la farine roussie et des herbes odoriferantes, saupou- 

dre a la surface de sucre et garni de dragees et de 

raisins secs. On veut ainsi symboliser le corps hu- 

niain qui, avant de ressusciter a une vie meilleure, 

doit etre dissous comme le froment sous I’effet de la 

cuisson. Le sucre et les friandises figurent les vertus 

des saints ou des defunts, car on benit les colybes en 

memoire des uns et des autres. 

A la fin de la liturgie le pretre et le diacre, sortant 

du sanctuaire, vont se placer devant le proskynetaire 

ou ricone du saint en I’honneur duquel les colybes 
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ont ete prepares; le sacristain a eu soin de deposer 

an meme endroit le plat qui les contient. Tandis que 

les chceurs executent des chants speciaux, an milieu 

des nuages d’encens, le pretre recite une priere de 

benediction et I’ecclesiarque, a la porte, en donne une 

cuilleree a chacun a Tissue de la fonction. 

Les colybes des morts se benissent de la meme fagon 

a la fin du trisagion des morts dont la ceremonie, 

quant a sa forme et a ses effets, doit etre identifiee 

aux absoutes de TEglise latine. 

L’Eglise grecque professe une devotion profonde 

pour les morts, en depit des opinions beterodoxes que 

defendent ses membres separes du siege de Rome. 

Deux fois par an, le samedi de la seconde semaine 

du Triodion et la veille de la Pentecote, on fait com- 

memoraison de tons les fideles trepasses. De plus 

tons les samedis de Tannee, et en particulier ceux du 

Careme, sont oonsacres d’une maniere speciale a leur 

souvenir, 

II est touchant de constater cette persistance des 

Grecs a prier pour les morts le jour du sabbat. Le motif 

qui inspire cet usage est puise a la source la plus 

pure de notre sainte religion : ce fut en effet un sa¬ 

medi que le divin Ressuscite descendit dans les enters 

pour en delivrer les ames de tons les justes. 

II est temps de passer a un autre sujet. 
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LES SCIENCES 

I 

I’KES la priere, le travail constitue uii des ele¬ 

ments essentiels de la vie monastique. Ora et 

I ah or a. 

Dans toutes les regies des Peres du desert et des 

legislateiirs de I’ascese cliretienne, ce principe est for- 

inule eii termes tres clairs. 

Les religieux du Mont-Athos, doiit les traditions se 

reiiouent presque sans interruption a cedes des pre¬ 

miers ages, observent-ils la loi du travail? 

Les voyageurs qui out visite la Sainte-Montagiie de- 

crivent souvent la noiicbalaiice des bons caloyers, ai- 

mant a s’etendre sur les divans de leurs cellules dans 

un dolce farniente ou a coiiverser par petits groupes 

dans les kiosques ouverts, construits sur quelque emi¬ 

nence de terrain en face du spectacle toujours gran¬ 

diose d’un ocean sans fin (1). 

Ce jugement est-il toujours juste? 

Sans doute on ne pent pas dire que le Mont-Athos 

soit de nos jours un foyer d’energie intellectuelle. 

En general, le moine conserve toute sa vie le petit 

bagage de connaissances qu’il avait en frappant a la 

porte d’un monastere ou d’une scete. La inauvaise 

organisation de I’ecole centrale de Karyes, 1 education 

1. Cf. Gelzer. Op. c. p. 7 10. 
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premiere des candidats, I’absence de tout besoin pres- 

sarit, la longueur des offices et la lassitude naturelle 

qu’elle entraine, et encore plus le defaut de toute aspi¬ 

ration aux nobles ambitions de la science, sont au- 

tant de facteurs de cette indifference dont on ne pent 

que regretter les consequences. 

Je ne voudrais pourtant pas affirmer qu’elle soit 

generale; encore moins qu’elle ait toujours existe. La 

presence de nombreux et riches codex, les monuments 

de I’architecture, de la peinture et de la sculpture sont 

la pour temoigner d’un gout eclaire, d’une culture 

passionnee et vraie, d’un amour sincere et tradition- 

nel pour le vrai et le beau. 

De plus, a propos de I’accusation de desoeuvrement 

des moines athonites, il est a noter que, dans tous 

les monasteres, les bas emplois de la maison sont 

exerces en general par les moines eux-memes. Sou- 

vent aussi, ils travaillent an dehors, dans les vignes 

et les champs, exergant les metiers de bucherons, de 

piocheurs, voire meme de magons. A Karyes beau 

coup de produits etales aux vitrines : kamelavkhia, 

ceintures de cuir, icones, croix et encolpias sculptes, 

etc., sont sortis de leurs mains. 

Au point de vue intellectuel, certes, beaucoup igno- 

rent les tresors enfouis dans leurs archives, aucun 

d’eux peut-etre ne se rend compte de I’influence 
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preponderante qu’ils exerceraient dans I’Eglise grec- 

que, des merites qu’ils acquerraient dans le domaine 

de la science, s’ils etablissaient une ecole serieusement 

organisee, s’ils publiaient un periodique on une col¬ 

lection d’analectes, embrassant toutes les pieces ine- 

dites qu’ils conservent, retraqant I’histoire generale ou 

particuliere de tant de faits et de recoins obscurs des 

annales byzantines, dont ils detiennent, epars et ca¬ 

ches, les elements precieux. 

Nous avons rencontre neanmoins quelques person- 

nages d’une culture reelle et au courant du mouvement 

des idees modernes. Je ne citerai que le Pere Chrysos- 

tomos de la Grande-Laure qui a confectionne lui-meme 

le catalogue detaille de la riche bibliotheque de son 

monastere. 

Beaucoup ont des connaissances suffisamment deve- 

loppees pour entretenir une conversation suivie. Les 

pretres representent en general I’element intellectuel 

dans son plus grand developpement et nous avons eu 

plusieurs fois I’occasion de constater par exemple la 

justesse de leurs appreciations sur le protestantisme, 

la distinction profonde qu’ils faisaient de ses principes 

et des dogmes du catholicisme. 

On pent se demander pourquoi, parmi ces moines, 

on ne voit pas de rapprochement plus etroit avec les 
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catholiques. L'es raisons en sont les memes qiie pour 

leur indifference scientifique. Je me rappellerai ton 

jours une conversation echangee avec un jeune pre- 

tre du monastere de Vatopedi, le Pero Georges. «Pour- 

quoi les occidentaux (1), me disait-il un jour, em- 

ploient-ils les azymes dans la sainte Eucliaristie? No- 

Ire-Seigneur n’a-t-il pas fait usage de pain fermente a 

la dernim’e Gene, car c’est bien le mot aproc dont il 

est fait menlior. dans I’Evangile? » Je lui expliquai 

quo ce mot pent signifier run et Pautre, et d’ailleurs, 

liu dis-je, est-ce la farine de ble ou la leviire qui 

constifue I’essence du pain? Par consequent, qu’oii 

emploie le pain leve ou les azymes, pen importe pour 

le sacrement en lui-meme; une loi ecclesiastique seule 

pourra en determiner I’usage. L'es Latins comme les 

armeniens et d’autres fidMes encore se servent de pain 

azynio, les grecs unis et non unis a I’Eglise catboliquo 

doivent faire usage de Pautre. « Vraiment, s’exclama- 

t-il, les catholiques admettent cet usage comme legi¬ 

time! » — « Mais, ajouta-t-il aussitot, il y a encore la 

question de la Procession du Saint-Esprit qui nous di¬ 

vise. Comment osez-vous dire que PEsprit precede du 

Fils et du Pere, alors que le Pere, d’apres Penseigne- 

ment de plusievirs Docteurs de PEglise, doit etre consi- 

1. (( Ot AiiTi/cot )>, c’est le noiii par lequel on designe communeinent 
le.s catholiques. 
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dere comme principe (apx'^) 'unique des processions 

flivines! » J’expliquai a moii interlociiteur qiii lemoi- 

gnait une tres grande atienlion a mes paroles, comme 

qiioi cet enseignement n’exclut pas le Fils dans la 

production de I’Esprit. Pour mieux nous comprendre, je 

choisis I’iniage du soleil, image que la lecture des 

Peres au reste lui avait rendiie familiere. « Le soleil, 

lui dis-je, est la cause premiere de la clialeur. Pour- 

tan t cette chaleur nous vient-elle saiis passer par les 

rayons du soleil? Ainsi eii est-il dans la sainte Tri- 

nite. Le Pere et le Fils produisent done tons les denx 

I’Esprit-Saint et e’est cette doctrine qni est admirable- 

meiit rendue par la fornude de saint Jean Uamascene, 

I’Esprit precede du Pere par le Fils, formnle a laquelle, 

occideiitaux et orieiitaux, nous devrions tons nous 

rallier. » « ’A/yiOloraTov, e’esL Ires vrai, repliqua le Perii 

(leorges (1). » 

On en vint ensuite a parler de la conception imma- 

culec do Marie, dont la proclamation dogmatique en 

1854 a eu grand retentissement dans le Levant. 11 

1. Les orientaux ayaat une maniere un peu differente de coii- 
cevoir le raystere de la Sainte-Trinite et n’etaut pas au cou- 
rant do la terminologio scolastique, le tlieologien forme aux 
doctrines de I’Ecole doit user d’une grande prudence de langage 
dans les controverses de ce genre. Voir a ce propos, ce que nous 
avons ecrit dans la « Revue Benedictine ». Etudes de theologie or- 
ihodoxc. III. Le dogme de la Sainte-Trinite, 1907, p. 100 et 
suiv. 
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croyait. que selon ropiiiioii regue dans I’Eglise latine 

la naissance de Marie aurait eu lieu sans concours 

humain, de la meme fagon que celle de Jesus-Christ. 

Je lui^montrai comme quoi Dieu, dans sa puissance, 

tout en ne soustrayant pas sa Mere aux lois ordinaires 

de la nature, avait bien pu preserver son ame de la 

tache d’origine, elevant ainsi cette creature a une di- 

gnite proportionnee a sa destination. «Mais, c’est evi¬ 

dent, repondit-il; on ne pent assez exalter la purete 

de la « Toute-Sainte » : tons les Peres de I’Eglise nous 

en donnent I’exemple. » 

Nous examinames ainsi tons les dogmes controver- 

ses par les orthodoxes, et chaque fois je m’attachai 

a lui montrer la meprise, pour ne pas dire I’ignorance 

dans laquelle ils se trouvent. « Si c’est ga, dit-il, quand 

nous eumes termine cet entretien theologique, je ne 

vois pas pourquoi nous ne nous considererions pas 

comme unis dans la meme foi et nous ne nous em- 

brasserions pas comme des freres ». Et ces paroles se 

traduisirent par une tranche accolade. 

Le lendemain le Pere Georges m’apportait triompha- 

lement un traite d’Eustrate Argentes de Chio, medio¬ 

cre theologien du XVIIP si eele, oii il avait puise 

toute son education theologique! 

Voila un exemple de la culture theologique au Mont- 

AUios. 



Je dois cependant ajouter que les monasteres idior- 

rythmes envoient quelques-uns de leurs sujets a I’lini- 

versite d’Athenes ou a I’ecole theologique de Halki 

pres de Constantinople. La, malheureusement, ils se 

trouvent en contact avec des professeurs sortis des uni- 

versites protestantes, imbus par consequent d’idees 

rationalistes, distantes de cent coudees des traditions 

de I’Egiise orientale et occidentale. 

Nous avons eu I’occasion de visiter I’ecole de Halki 

et de faire connaissance avec plusieurs membres de 

I’enseignement. Nous avons alors essaye de leur faire 

comprendre le danger que courait la foi antique de lem 

Eglise, et leur proposames de former ailleurs leurs 

jeunes professeurs en leur faisant suivre les cours des 

universites catholiques de Louvain, de Fribourg en 

Suisse, voire meme de Rome (1). Mais les prejuges 

centre .I’Eglise catholique sont tels qu’ils preferent 

se toumer vers le Protestantisme que de s'abaisser 

a demander I’aumone intellectuelle aux catholiques. 

* 

C’est a M. Lambros, Professeur d’histoire a I’uni- 

1. L’un d’eux sernbla condescendre a cette idee a telles ensei- 
gnes qu’il nous demanda d’accepter au College de Saint-Atha- 
nase a Rome deux ou trois jeunes clercs, a la condition 
qu'ils embrasseraient le catholicisme seulement a la fin de 
leurs etudes, et si leur conscience leur en iiiiposait le devoir 1 

Vovage de deux B^n^dictins. i6 



236 VOYAGE DE DEUX BENEDICTINS A L’aTHOS 

versite d’Atlienes, que reviennent I’honneur et le me- 

rite d’avoir, le premier, dresse le catalogue des ma- 

nuscrits conserves au Mont-Athos. II etait accredite 

par son gouvernement comme charge d’une mission 

officielle, les autorites ecclesiastiques du Phanar I’a- 

ECOLE THEOLOGiQUE DE,HALKi (Constantinople). 

vaient chaudement recommande; neanmoins, I’iHustre 

historien n’a pu penetrer partout. Aussi bien ses re- 

chercbes n’ont pu etre completes et son travail, pa et 

la, manque de correction et d’exactitude. L’auteur 

avoue (1) avoir eprouve une veritable desillusion en 

parcourant les Hasses de feuilles jaunies et les par- 

1. Ein Besuch auf dem Berge Athos. Aus dem ueugriechis- 
chen..... von P. Rickenbach. Beilage zu den wissenschaftlichen 
Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-Orden. Wurz¬ 
burg, 1881, p. 25. 
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chemins racornis par le temps. Pas on pen d’anciens 

classiques, dit-il, mais seulement q^uelgues scholies 

conservees dans des codex d’une antiquite ties rela¬ 

tive. Les autres manuscrits ont trait a la discipline 

ecclesiastiqne et a la liturgie et regardent la periode 

de la litterature byzantine qui a saivi la chute de 

Constantinople. M. Lambros attribue cette penurie de 

manuscrits de classiques au pen d’interet des moines 

dn moyen age pour la litterature antique, et le man¬ 

que de parchemins d’ancienne date, a I’usage qu’ils en 

avaient souvent fait : allumant les feux avec les folios 

disperses, en faisant des doublures pour leurs kame- 

lavkia et les vendant a tout venant pour quelques 

pieces de metal, sans compter les actes de vandalis- 

me, dont le Mont-Athos fut si souvent le theatre autre¬ 

fois (1). 

Sans partager completement cette appreciation pes- 

simiste du docte Ath6nien, je crois que le Mont-Athos 

renferme encore de precieux tresors litteraires, qui 

ne demandent qu’a etre mis an jour. Nous savons que 

dernierement encore Ton a collationne des textes des 

livres saints, et que Ton a decouvert plusieurs docu¬ 

ments importants. Dans le domaine de I’histoire, de 

la musique ecclesiastiqne et de la liturgie, le champ 

est immense et en partie encore inexplore. 

1. Ibid., p. 18 et siiiv. 



238 VOYAGE DE DEUX BENEDICTINS A L’ATHOS 

II 

Des belles-lettres passons aiix productions de I’art. 
Ici il faut jeter un coup d’oeil sur le passe. 

II est difficile de parler des oeuvres artisliques de 

I’Athos. Depuis plus de mille ans que le monachisme. 
s’y est implante, avec les generations ont succede 
diverses civilisations, apportant chacune des elements 
nouveaux. 

Sur les debris du passe se sont ajoutees des cons¬ 

tructions nouvelles; a cote des peintures antiques, des 

creations d’artistes plus recents, L’orfevrerie, la mar- 
queterie, la sculpture, la miniature y ont des repre- 
sentants d’ages differents, de provenances diverses, 
de gouts disparates et souvent les critiques d’art ne 
se trouvent pas d’accord pour en determiner I’epoque 

et la valeur. 

Comme I’objet de cette simple relation de voyage 
ne permet pas de retracer les vicissitudes de I’art au 
Mont-Athos, je m’arreterai aux grandes lignes et je 
dirai quelques mots seulement des arts religieux dont 

le culte a toujours ete cher au monachisme d’orient 
comme a celui de I’occident, en m’attachant a mon- 

Lrer principalement les productions de ce qu’on est 

convenu d’appeler Vart hyzantin. 
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— CommeriQons par parler de I’architecture. 
Les eglises de I’Athos, dont j’ai decrit plus haul la 

disposition generate, appartiennent toutes au style by- 

zantin. Les constructions de ce genre, on le sait, sont 

apian central et surmontees d’une ou de plusieurs cou- 

poles. Le modMe du genre est Sainte-Sophie de Cons¬ 

tantinople construite au VL siecle. Pour les besoins 

de la vie monastiq^ue, les architectes ont un peu mo- 

difie le plan primitif, de sorte que les « catholica » 

athonites, tout en con servant les lignes generates des 

temples byzantins, en constituent toutefois un type 

assez distinct. 

L’eglise de la Grande-Laure batie en 1004 (1) a servi 

de modele a toutes les autres. C’est une eglise en 

forme de croix grecque. A la croisee des bras, se 

dresse une elegante coup ole percee de fenetres et re- 

posant sur quatre arcades, entre lesquelles se deve- 

loppent les triangles spheriques appeles pendentifs. 

La coupole elle-meme est contrebutee par quatre voutes 

en berceau. Les deux bras du transept terminent par 

deux absides en hemicycle : detail emprunte aux egli- 

ses monastiques d’Egypte. Souvent, le narthex estpour- 

vu d’une ou de deux autres coupoles, plus petites; 

il en est de meme des deux petites absides du sanc- 

1. Millet. Bulletin de correspondance hellenique, 1905, p. 72 et 
suiv. 
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tuaire. L’exterieur est depourvu d’ornements et I’appa- 

reil en est de biiques apparentes on peintes en rouge 

vif. 

Le pavement de certaines eglises, comme de celles 

de Vatopedi, d’lviron et de Xenophontos, est en pla¬ 

ques de marbres multicolores relies par des decors de 

mosaiques. Les coloimes des « catholica » ou de leurs 

pareglises sont souvent en marbres precieux. Je ne 

citerai que les beaux futs en noir obscur veine de 

blanc de la cbapelle de Saint-Nicolas a Lavra, et les 

coloimes vertes et blanches d’lviron surmontees de 

cbapiteaux a tete de belier. 

B. — La decoration de ces eglises est remarquable 

par son extreme richesse et par son uniformite vrai- 

ment monastique. 

Dans I’eglise grecque, on le sait, il n’existe pen 

ou pas de sculpture a partir du second concile de Nicee 

en 787. L’art en a disparu presque entierement a la 

suite des devastations repetees des iconoclastes (1). 

A Xeropotamou, on conserve un petit bas-relief repre- 

sentant saint Demetrius qui proviendrait, dit-on, de 

Sainte-Sophie a Constantinople. Dans la tour de I’hor- 

loge, au meme endroit, on pent voir deux petits me¬ 

dallions sculptes, I’un figuranl Paul le Xeropotamite, 

1. Cf. L. Rroliier. La qnp.relle des Images. Coll. Science et 
Ttcligion, Paris, Bloud, 1904, p. 54 55. 



LA MOSAi'QUE 241 

celebre ascete du X® siecle, et I’autre reproduisant line 

composition fort repandue en Orient, la Vierge fontaine 

de vie, n 'Q(>iod6xoi Ttyi/vi. Voila a pen pres les seuls 

vestiges a I’Athos de cet art ancien dont pourtant des 

productions merveilleuses s’etalaient dans la grande 

basilique justinienne. 

Le decor iconographique, qtii prit un grand deve- 

loppement a la suite de la restauration du culte des 

images au XI® siecle, consistait surtout en mosai'ques. 

Selon la teclmique des artistes byzantins, le fond d’or 

domine exclusivement. On pent en voir des specimens 

remarquables, dans la Nea Moni de Chio, a Saint-T;uc 

en Phocide, a Daphne pres d’Athenes, a Palermo, a 

Venise. Dans les eglises de I’Athos il en reste pen de 

traces. C’est encore le catholicon de Vatopedi qui en 

conserve les plus remarquables dans le tympan d’une 

des portes qui conduisent du narthex exterieur au 

narthex interieur. On y voit une «Deisis», motif ioono- 

graphique peu comm en Occident, qui represente le 

Christ assis sur un trone orne de pierres precieuses, 

et entoure de la Vierge et de saint Jean, dans I’atti- 

tude de la priere. Des deux cotes de la porte du narthex 

exterieur, deux cadres contiennent les personnages 

de I’Annonciation, D’autres pieces detachees se ren- 

contrent au monastere de Xenophon (1). Peu a peu 

1. Cf. Duchesne et Bayet. Memoire sur une mission au Mont- 
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cependant a la mosaique se substitua la peinture a 

fresque. Celles du Protaton a Karyes semblent les plus 

anciennes. Elies sont remarquables par le fini et la 

grace de leur art, temoin les deux belles representa¬ 

tions de la Nativite du Christ et I’Entree de la Vierge 

au Temple. Elies n’ont pas toutefois I’age que d’aucuns 

■lui ont attribue. « En ce qui concerne les peintures mu- 

rales, dit M. Bayet, je n’en ai point vu qui remontent 

d’une faqou oertaine au dela du XVI® siecle. Je dois 

faire mes reserves pour oelles qui portent des inscrip¬ 

tions slaves » (1). 

Je disais, quelques lignes plus haut, que les pein¬ 

tures dans toutes les eglises de I’Athos offrent une 

uniformite invariable, 

Donnons un exemple. 

Nous passons d’abord par le narthex exterieur et 

interieur. Void les images representant en pied des 

saints hymnographes dont les compositions se font 

entendre dans les synaxes liturgiques, puis les saints 

synodes dont I’Eglise grecque a certaines epoques de 

I’annee fait commemoraison dans I’office. Un peu plus 

loin, j’y vois les vingt-quatre stations de I’hymne aca- 

thiste, dont la devotion est si chere aux orientaux (2), 

Aihos, Bibliotheque des ecoles francjaises d’Athenes et de Rome. 
Paris, 1876, p. 310 et suiv. 

1. Ibid.., p. 301. 
2. Cf. p. 219. 
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ou encore cles scenes symboliques enipruntees a VE 

LaDivi ne Iji turtle f Pein ture niuLrateJ 

(D’APBfiS CH. BAILLET, L’ART BYZANTIN, page 251) 

chelle mystique de Saint-Jean Climaque (1). Parfois 

1, Au debut du Careme, on lit dans le narthex les ecrits de ce 

saint. 
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aussi on y point avec une grande expression de piete 

on de terreur les paraboles et les faits evangeliqnes 

qui sont mis sous les yeux des fideles durant les di- 

manches du Triodion (1). J’y remarque specialement 

cette composition, presqu’inconnue aux artistes d’Occi- 

dent, appelee I’Etimasia ou Preparation au jugement 

dernier dont on a retrouve un exemplaire dans les 

dernieres fouilles de Santa Maria Anti qua a Rome. 

Dans la coupole trone le Christ en « grand Pontife » 

(o Meya;’Ap;^'t£p£U(;), entoure d’Anges, de Patriarches, de 

Prophetes. Entrons dans le vaisseau de I’eglise. Au- 

dessus de la porte, apparait dans toute sa majeste la 

scene splendide de la Dormition de la Vierge. A gauche, 

sont representes les prinoipaux mysteres de sa vie; a 

droite, les faits saillants de celle du Precurseur saint 

Jean-Baptiste. Snr le hercean de la voute et de chaque 

cote les scenes de la Passion. 

Retournons-nous. C’est alors que le decor ioonogra- 

phique apparait dans toute sa majeste. 

Dans le fond, derriere la cloture du choeur chargee 

d’icones, dans la conque de I’abside du milieu, se 

decouvre aux regards des admirateurs une Madone 

assise, tenant son divin Fils sur ses genoux : celui- 

ci benit le nionde de ses doigts d’adolescent. A droite 

et a gauche ce sont des anges qui se voilent la face. 

1. Voyez plus haul, p. 206. 
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Une inscription indiqne toute la signification de cette 

fresqne :‘H u'^u&irepa t«v la (Vierge) plus elc- 

vee (en dignite) quo les anges. 

Faisons quelques pas en avant et nous arrivons au- 

dessous de la grande coupole. On y voit invariable- 

ment le Pantocrator, grande figure du Christ sur champ 

d’or, il benit de la dextre et tient le livre des Evan- 

giles de la gauche. Tout autour ce sont des Anges 

et des Archanges. Dans le tambour est souvent repre¬ 

sentee la divine Liturgie, c’est-a-dire la reproduction 

des phases principales de la messe grecque. Des an¬ 

ges revetus des ornements sacres (1) premient la place 

du pretre et des diacres. Sur les pendentifs, sont peints 

les quatre evangelistes. 

Le transept sud est tout eiitier consacre aux scenes 

de la vie du Christ depuis sa naissance jusqu’a la 

Transfiguration. Ce mystere occupe le centre de I’he- 

micycle absidal. Du cote oppose, toutes les scenes se 

groupent autour d’uiie fresquc majestueuse de la Re¬ 

surrection. 

Dans le sanctuaire, on a I’Ascensioii et la descente 

du Saint-Esprit. Enirons-y pour contempler dans sou 

entierla Madone de la conque. Dans le Diakonikon, se 

1. Cette representation se retrouvo parfois dans I’abside au- 
dessous de la Vierge et peut-etre sa place y est-elle mieux 

marquee. 
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trouve souvent une autre' Madone en forme d’orante 

connue sous le nom de--^ tmv oupavwv TiXarureoa, plus vas- 

te que les cieux, ou encore le Mystere de la Sainte-Tri- 

nite represente sous la forme des trois anges repus 

LaVier^e. f jPeinture mura/ej 

(D’APRfis BAILLET, OP. 0. p. .) 

en hospitalite par Abraham. Dans I’abside de la pro- 

these est represente le Christ assis sur son trone, et 

plus has, I’ensevelissement. Des scenes de I’Ancien 

Testament, figures et types mystiques de Marie et de 

son divin Fils, ornent les coins perdus. Enfin sur tou- 
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tes les parois de I’eglise, immediatement au-dessus 

des « stasidia » court ime theorie de saints eii pied. 

Ce sont les Docteurs de I’Eglise et les grands Hierar- 

ques (Pontifes) dans le sanctuaire, les Martyrs, les 

Confesseurs, les Vierges celebres dans le vaisseau, 

les Ascetes et les Ermites dans le narthex. 

Que dire des aiitres representations iconographiques, 

encadrees dans des corniclies de vermeil ou de bois 

sculpte ? 

11 fut line epoque on les moines artistes excellaient 

dans la mosa'ique iconograpliique, si Ton peut ainsi 

appeler des petits tableaux en pierres de differentes 

couleurs dont on conserve quelques exemplaires en¬ 

core a Lavra et a Vatopedi; cet art ne semble plus 

exister qu’a Venise et dans les ateliers pontificaux 

du Vatican. La plupart des icones depuis bien long- 

temps sont peintes ordinairement sur bois, parfois 

sur cuivre. Leur variete et leur nombre sont tels qu’il 

faudrait un volume entier pour les decrire (1). Sou- 

vent, a part la figure et les mains, elles sont voilees 

sous un revetement d’argent repousse ou de filigrane, 

De tons les sujets, le plus frequent peut-etre est 

celui de la Vierge avec son divin Fils. Les artistes 

1. Kondakov a pour ainsi dire epuise le sujet dans son ou- 
vrage : Bamiatniki christiansckago iskysstvo na Aphonie {Mona- 
mcnts (le I'nrt chrctien sur I’Athos). Petersbourg, 1902. 
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semblen^ avoir epuise les ressources de leur talent 

pour reproduire en mille manieres ce motif si cher a la 

piete chretienne. Tantot la « Toute-Sainte » tient pieu- 

sement dans ses bras I’Enfant adore, tantot elle ge 

penche vers lui, tantot encore c’est lui qui s’incline 

amoureusement vers elle. Mais dans les traits de la 

Vierge quelle limpiditel quelle poesie melanoolique 

dans son regard, ou se refletent a la fois les graces de 

la virginite et les soucis de la matemitel 

Cette expression de placidite presque surnaturelle 

fait place a un realisme outre dans d’autres compo¬ 

sitions. Quand il s’agit par exemple de reproduire cer- 

taines scenes de la Passion, les figures se deferment, 

les corps se tordent de douleur. Les traits des ascetes 

representes dans le narthex n’ont parfois plus rien 

d’humain, et les damnes du jugement dernier depas- 

sent en horreur les conceptions d’Andrea di Castagiio 

et de Donatello. 

On pent se demander pourquoi, a part quelques 

imitations des oeuvres italiennes^ et meme, a Zogra- 

pbou, des emprunts faits a la Descente de croix de 

Rubens (1), ces productions, C(‘pendant si multiples, 

conservent une remarquable uniformite dans leur exe¬ 

cution. C’est qu’il y eut un moment ou Part byzanlin, a 

1. C-f. A. Bayc't. \j'ArL hyzanlin, ]). 2(j(i-27(). 
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I’Athos, se ooordoiina tout entier et arreta les types et 

les formes dans lesquels desormais il restera fixe. 

On s’accorde generalement a dire que cette uniform!te 

est contemporaine ou a peu pres de la composition du 

Guide de la Peinture du moine Denys, trouve en 1839 

par Didron et public par lui en 1845 sous le nom de 

Manuel d'iconographie chretienne. Certes ce bon reli- 

gieux ne put inventer d’une piece toutes les composi¬ 

tions qu’il decrit et il a du puiser a d’autres sources, 

aux sources authentiques de Fart byzantin. Il avoue 

lui-meme avoir etudie la peinture a Salonique et avoir 

pris comme modMe Manuel Panselinos. Ce person- 

nage, qu’on a nomme a tort ou a raison le Raphael du 

Mont-Athos, est reste obscur et, quoiqu’eri disent les 

bons caloyers, certaines oeuvres, attribuees a son pin- 

ceau, restent encore anonymes. On a fait vivre ce grand 

artiste du XR siecle au XIV® siecle; un auteur alle- 

mand a propose de le ranger parmi les personnages 

mythiques. 

Quoi qu’il en soit, on ne pent nier que les peintures 

de I’Athos appartiennent a une souche vraiment byzan 

tine. Les grandes compositions se retrouvent dans tons 

les monuments byzantins de la Grece, des lies, de 

I’Asie-Mineure, et du sud de FEurope. Cependant elles 

ne representent pas cet art dans sa forme la plus pure. 
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Telle est, a mon avis, la conclusion la plus exacte 

sur cette question tres discutee. 

Malheureusement, les artistes hagiorites de nos 

jours, au lieu de revenir a ces sources plus anciennes 

auxquelles je viens de faire allusion, suivent une ten¬ 

dance tout opposee. 

En visitant un des ateliers les plus reputes de la 

presqu’ile monastique, le kellion de Joasaph, dans 

la scete de Kavsokalybion, je causai avec son chef 

sur le genre de peinture qu’il executait, et je tachai 

de surprendre quelques-unes de ses connaissances sur 

la technique hyzantine, dont je le croyais parfaite- 

ment au courant. « II y a trois genres de peinture, me 

repondit-il : To a.^yy.iy.'ov, to {jui^avrtvov xal ro cpuo'tzoy : 

rarchaique, le hyzantin et le naturel. » L’archai'que, a 

son avis, etait represente par ces icones, vieilles en 

effet, defraichies souvent, qui me semblaient devoir 

faire les delices de tons les amis du beau. Le byzantin 

etait, a ses yeux, le genre propre aux reproductions de 

Tancien, mais rajeunies de tons et de formes. Le natu¬ 

rel, TO (p-joT/.ov, le supreme des genres pour lui, etait em- 

prunte aux formes de la renaissance, que dis-je? de 

Tart ultra-moderne. II m’en montra des cartons entiers, 

des recueils bourres de copies, provenant des acade¬ 

mics de peinture moderne de Petersbourg, de Moscou, 

voire meme de Paris. 
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Ce n’etait pas sans un sentiment de tristesse que je 

m’eloignai pour chercher quelque satisfaction plus 

pure chez les autres artistes de I’endroit. 

C. — Je ne m’etendrai pas a parler des autres tre- 

sors artistiques dont les moines athonites sont les au¬ 

teurs ou tout an moins les depositaires. 

Le mobilier des eglises est, en general, des plus ri¬ 

ches. 

Suspendue a la coupole centrale par des chainettes 

elegantes, la « couronne » en cuivre cisele produit I’ef- 

fet le plus harmonieux. C’est ainsi qu’on appelle un 

grand lustre de huit a dix pans dont chaque face a un 

demi metre au moins de longueur. A I’intersection de 

chaque face ornee de cierges et d’icones, se retrouve 

I’aigle hyzantin a double tete. 

De plus, le proskynetaire, les pupitres des choeurs 

et les Gxduvia, ou petites tables liturgiques octogo- 

nales dont aucune eglise n’est depourvue, sont re- 

marquables par le travail de marqueterie. A Saint- 

Dionysion, a Vatopedi, les portes de I’eglise ou du 

narthex attirent encore les regards du visiteur par 

I’art merveilleux des incrustations de nacre et d’e- 

caille. 

Les pieces d’orfevrerie ne manquent pas dans les 

scevophylaquies. J’ai note plusieurs coffrets en forme 
Voyage de deux B^n^dictins. 
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d’eglise, entre autres celui du tresor de Karyes; des 

reliquaires nombreux, pre¬ 

sents des empereurs de By- 

zance ou des grands de la 

Serbie et de la Valachie. A 

Lavra, on admire im splendi 

de triptyqne, qiie Ton fait re 

monter an temps de I’empe- 

reiir Phocas (963-969). Les 

convertiires vermeilles des e- 

vangeliaires conservees a 

Paiitocrator et a Iviron, le ca- 

lice de Manuel Paleologu(' 

(1391-1425) que I’on montre a 

Vatopedi, et taut d’autres pro¬ 

ductions dont il faut renon- 

cer a faire ici Pinventaire, 

sont autant de specimens 

merveillenx cle ciselure by- 

zantine. 

En fait de travaux de ce 

genre les moines d’aujour- 

d’hui se contentent de faire 

de petits onvrages en metal 

repousse et surtont de decou- 

per des croix a jour dans du bois dur. Ces croix sont 

CROIX DECOUPEE A .lOUR 

CONSERVEE AU COLLEGE GREC 

A ROME. 
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enchassees ensuite dans de I’argent on de Tor garni de 

pierres precieuses et servent a la benediction liturgi- 

que des eaux. Le College grec de Rome possede un 

exemplaire reniarquable de ceite specialite. 

Pour terminer, il faut encore mentionner les minia¬ 

tures byzantines qui decorent bon nombre de codex 

des bibliotheques athonites, pour la plupart des psau- 

tiers, des evangeliaires, des menologes, des episto- 

laires, des liomiiiaires. On pent les classer en deux 

categories. Les uns, du XP-XIL siecle, se distinguant 

par leur originalite, sont remarquables par les details 

de leur ornementation : figures d’animaux, dessins 

geometriques. Les autres appartiennent au XllP-XIVe 

siecle et laissent fortement apercevoir, dans les repre¬ 

sentations des scenes bibliques ou des legendes, I’in- 

fluence du « Guide de la Peinture » ou des sources 

qui ont servi a sa composition. 

0- — Reste a dire un mot de la musique byzan- 
tine. 

Je cede ici la plume a mon docte confrere, dont la 

competence en cette matiere s’impose par de nom- 

breuses publications de haute valeur et dont un des 

l)uts du voyage a I’Athos etait de saisir, dans la tra¬ 

dition vivante et ecrite, quelques uns de ses traits 

authentiques. 
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« Ou eii est I’art dii chant dans les convents de 

» I’Athos? Dans guelle estime est-il tenu? Comment 

» est-il pratique? Questions dii plus haul interet pour 

» tin moine d’Occident. 

» Dans notre imagination, comme dans celle d’un 

» grand nombre, la vieille citadelle du monachisme 

» grec resplendissait d’une aureole artistique sans ega- 

» le. Ses traditions musicales ecrites et orales, sa pra- 

» tiquc du chant ecclesiastiqiie, surtont, excitaient au 

» plus haut point notre curiosite. 

» Etions-nous dans I’iHusion? 

» Distinguons, comme il convient en matiere de mu- 

» sique, entre melodie ou musique et son execution. 

» L’execution est en general assez negligee et peu 

» faite pour satisfaire le sentiment occidental. Elle est, 

» (In reste, en rapport direct avec la culture generale 

» des moines. Des tons nasillards et stridents, s’ccliaj)- 

» pant avec peine des levres coinpriniees et des dents 

» serrees, agrementes quelquefois d’ornements d’un 

» goiit au inoins douteux, frappent I’oreille d’line fa- 

» con fort peu agreable. 

» Et neanmoins, il y a, en realite, dans cette ma- 

» nieiT- de chanter un certain abandon, line expression 

» de [)iete nai've , qui, le croirait-on? finit par vons 

» reconcilier avec ses defauts et meme par vons atla- 

» cher. 
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» Du reste, les chantres d’une culture superieure ne 

» manguent pas au Mont-Atlios. 

» Je me rappelle avec plaisir la satisfaction et I’emo- 

» tion eprouvees au monastere de « Karakallou», lors- 

» qu’a I’office de la « Pannykhis » j’entendis le grand 

» chantre entonner d’une voix pleine et ronde les ri- 

» ches et solennelles melodies du psaume dit « intro- 

» ductoire », 6 Trpootuia^co; (ps. 103), des grandes vepres, 

» alternant avec le chantre du second choeur. C’etait un 

» moine d’une trentaine d’annees, d’une pliysionomie 

» franclie et douce, comme son chant. 

» 11 doit avoir eu un bon professeur, me disais-je, 

» ou meme avoir freqnente, avant son entree au cou- 

» vent, quelgue ecole de musique comme celle de I’Ode- 

» on d’Athenes. 

» J’appris la verite le lendeniain, lorsque vers trois 

» ou quatre heures du matin je le rencontrai en com- 

» pagnie d’un confrere, se reposant un peu, apres I’of- 

» fice, a la fenetre d’un des pittoresques balcons du 

» monastere qui donnent sur la mer. Comme je lui 

» faisais part de mes impressions tres favorables de la 

» veille et que je lui exprimais le desir d’entrer en rela- 

» tions avec lui, il se fit connaitre lui-meme avec une 

» modestie et une simplicite qui m’edifierent. II me dit 

» avoir eu pour maitre un moine de la Grande-Laure, 

» mort depuis peu de temps, et il ajouta avec candeur 
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» qu’un moino de cette meme Laure, le P. Chrysos- 

» tome;, le surpassait encore dans Part du chant. 

» Je devais entendre son rival quelques jours apres, 

» mais je confesse qiie mes preferences resterent ac- 

» quises au grand chantre de Karakallou. 

» II est a noter a ce propos que, cliez les Girecs de 

» I’Athos et ailleurs, il n’y a presque pas de chant de 

» choeur. Le plus souvent ce sont les chantres, desi- 

» gnes par semaine pour chacun des deux choeurs, qui 

» ont a executer les melodies. Les autres les accompa- 

» gnent en murmurant Vison (dont nous parlerons aus- 

» sitot) et ne s’associent d’une voix plus forte au 

» chant meme de la melodie qu’aux cadences inter- 

» nes et finales. Ce sont comme des refrains melodi- 

» ques {kxpoTzkzvTix) dont I’effet est des plus saisis- 

» sants. 

» Ce precede s’applique principalement aux chants 

» plus riches de la messe et de I’office. 

» Quant aux chants plutot syllabiques de I’office, 

» comme les tropaires, le mode d’execution est des plus 

» curieux. 

» Le chantre qui doit executer un tropaire, est assis- 

» te d’un moine (dans les eglises seculieres, d’un en- 

» fant de choeur) designe par semaine a I’office de 

» « canonarque », c’est-a-dire celui qui doit commen- 

» cer le canon. Le moine voyage d’un choeur a I’au- 
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» tre; il recite le tropaire vers par vers et le chantre 

» repete immediatement en executant la melodie, d’or- 

» dinaire sans lui laisser le temps de finir son vers. 

» Comme cette recitation se fait d’line voix assez forte 

» pour etre comprise, on entend constamment deux 

» notes ou melodies diverses, celle du chantre etcelle 

» du recitant. Celle-ci se tient d’ordinaire sur la fina- 

» le melodique ou une de ses notes liarmoniques, tout 

» en s’elevant d’un ton a I’accent principal du vers. 

» Par exemple, dans le quatrieme mode la finale 

» etant mi, le canonarque recite sur cette note ou sur 

» la tierce sol en elevant, aux accents, la vpix a fa 

» ou a la. 

» L’impression qui en resulte est a peu pres celle 

» de Visofi, c’est-a-dire assez harmonieuse, si la cho- 

» se sc fait discretement. L’ison, en effet, est le ton 

» fondamental de la melodic ou une de ses liarmoni- 

» ques (ou encore Pun et Pautre a la fois) que sou- 

» tiemient des chantres ou enfants de choeur, pen- 

» dant que les chantres en fonction executent leurs 

» melismes. On croirait entendre la pedale soutenue 

» d’un harmonium ou line harmonic formant comme 

» le fond sur lequel se degage le dessin de la melo- 

» die. 

» Quant a la tradition musicale oralc ou vivante du 

» Mont-Athos, nous constatons que, du moins dans 
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» les melodies des tropaires, elle ne presente rien de 

» bien caracteristique on d’archai'qne, mais elle est 

» uniforme en elle-meme et se confond assez bien 

» avec CO que Ton entend partout et avec ce qiie Ton 

» voit public dans les editions modernes. 

» A cote de ces chants, il en est d’autres dans les- 

» quels s’est fidelement maintenu un cachet tres ori- 

» ginal revetant une grande diversite de provenance. 

» Ce sont les recitatifs liturgiques. On est vite frappe, 

» par exemple dans le chant de I’epitre, de certai- 

» nes cadences melodiques tres caracteristiques et va- 

» riees : il faut les attribuer aux traditions musicales 

» des divers pays auxquels appartiennent les chan- 

» tres : Mitylene, Chios, Constantinople, etc. Defalt, 

» j’ai souvenir d’avoir entendu a Constantinople a I’e- 

» glise nationale de Chios, Saint-Jean de Galata, tel 

» ton d’epitre que, a Ihlthos, on m’avait dit etre pro- 

» pre a Chios. La cadence predominante se composait 

» des notes c b d c. 

» Les Russes, eux, emploient dans leurs reponses au 

» pretre et dans d’autres chants une harmonie a trois 

» ou quatre voix d’une execution fort soignee, dont 

» cependant on se fatigue plus vite que du chant a 

» runisson des Grecs accompagne de Viso7i. 

» il me reste a dire un mot de la tradition ecrite 

» de I’Athos, c’est-a-dire de ses manuscrits. 
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» Ils soiit assez iiombreux. Leur valeur scientifique 

» intrinseque ne surpasse pourtant gaere oelle d’au- 

» tres manuscrits disperses dans les diverses eglises 

» et bibliotheqiies de tout TOrient grec et meme de 

» rOccident. II ne me souvient pas d’en avoir rencon- 

» tre un seul anterieur au XII^ on XIII® siecle; tons 

» sont ecrits dans la notation inventee vers cette epo- 

» que et basee sur celle qui I’a precedee. 

» Le style melodique est celui qu’on rencontre pres- 

» que par tout dans les manuscrits de ce genre, tou- 

» jours cependant avec de sensibles variantes. Chose 

» tres digne de remarque, on ne le trouve pas em- 

» ploye dans la pratique actuelle (1). » 

* 
* * ' 

Quand le voyageur europeen entre au milieu d’une 

synaxe agrypnique dans un « catolicon » athonite, I’im- 

pressioji est profonde. 

Ces monies au port hieratique se courbant et se 

signant a cliaque instant; derriere eux, les peintures 

murales ravissant le spectateur dans le monde du 

surnaturel; au milieu, le diacre a la tmiique classi- 

que tenant rorarion de la droite et pronongant lente- 

ment des formules sacrees; un peu plus loin, dans ]e 

1. P. Athanase H. Gaisser, 0. S. B. 
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sanctuaire, derriere une barriere d’icoiies et de pein- 

tures flamboyantes, le pretre eiiveloppe dans les re- 

plis gracieux dii phelonion et les cheveux flottants a 

la iiazareenne, sur I’epaule; tons ces personnages agis- 

sant dans une penombre que contribuent a creer les 

mille lumieres scintillantes qui tombent des voiites et 

des arcades, et tamisees par les flots d’un encens aro- 

inatique dont le Levant seul connait le secret, tandis 

que sous la coupole resonnent les cantilenes sacrees 

aux sons tantot graves et lents, tantot vifs et preci 

pites; tout cela empoigne Tame et la transporte a une 

autre epoque, epoque on les arts comme les coeurs 

n’avaient d’autre fin que de chanter Dieu, epoque 

ou la paix regnait dans les cloitres aussi bien que dans 

les palais des Cesars, ou I’union surtout de toute la 

chretiente ne connaissait pas ces divisions, ces luttes 

intestines, ces sentiments de defiance separant I’Oc- 

cident de I’Orient. 

Malgre tout, le catholique ne pent que regretter un 

tel passe et en quittant le seuil de ces eglises et de ces 

monasteres, il eprouve le besoin de souhaiter que le 

jour revienne ou on y retrouvera la meme foi, le merae 

attachement au trone inebranlable du vicaire de Jesus- 

Christ. 
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LA SCETE DE SAINT-ANDR^ (COTE ORIENTAL). 
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— Arrivee dans la capitale ottomane. 
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I 

ROis semaines bien cornptees n’avaient pas ete 

1 de trop pour faire le tour des monasteres, pour 
penetrer dans quelques scetes, pour visiter les bi- 

bliotheques et admirer les tresors artistiques qui s’y 

conservent, pour s’initier aux questions de litnrgie 

et de chant, pour remplir enfin les autres buts du 

voyage. 
D’autre part, il ne fallait pas songer a prolouger 

ce sejour, car les compagnies de paquebots ont leur 
semaine et leur jour fixes pour faire escale a I’Athos. 

Tout hospitalier que nous fut le sol athonite, tout in- 

teressant qu’il eut continue a nous apparaitre, noas 

devious encore visiter d’autres lieux dans un delai 

determine avant de rentrer en Italie. 
Nous etions arrives en dernier lieu au monastere de 

Stavronikita. C’etait un des moins considerables et des 
moins importants au point de vue litteraire. La bi- 
bliotheque etait abandonnee dans le plus deconcertant 

des desordres et les religieux n’avaient cure de nous 
venir en aide. 

Nous assistames une derniere fois a TApodipnon 
et enfin, apres y avoir passe la nuit, le matin vers 

huit lieures nous enfourclions nos bons coursiers mo- 

nastiques et nous nous dirigeons vers le Serail, ou 
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la scete russe de Saint-Andre, situee aux portes de 

Karyes, 

Puisqu’a la veille du depart nous devions mettre nos 

papiers en regie avec les autorites de Karyes, quoi de 

plus naturel que d’etablir son quartier a Saint-An¬ 

dre? 

Cette derniere journee n’etait pas moins belle que 

les precedentes; car, pendant tout ce sejour a I’Athos, 

pas une goutte de pluie, pas un nuage ne troubla la 

serenite azuree du ciel. Sur la cote orientale de la 

presqu’ile hagiorite la nature etale ses plus grandes 

richesses : vignobles au pampre vert et champs de 

ble dores, sol traverse par d’epais gisements de mi- 

nerais de plomb et d’etaiu. Qk et la nous apercevons 

des caloyers russes, facilenient reconnaissables a leur 

tunique de toile bleue et a la faqon cordiale et pieuse 

dont ils saluent les pretres. Enfin, apres trois heures 

de chevauchee, nous void dans la grande cour du 

monastere de Saint-ilndre. 

L’hospitalite que nous commissions pour y avoir 

passe quelques heures a notre arrivee, y est loujours 

genoreuse; les chambres sont proprement tenues et la 

biblioUieque du monastere contient un nombre assez 

considerable de manuscrits, acquis a prix d’argent 

aux scetes et aux laures grecques du voisinage, 

Dans I’apres-midi, nous nous rendons a Karyes pour 
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y faire quelques petites acquisitions et remplir les der- 

nieres formalites. 

D’abord nous prenons conge de I’Epistasie dont les 

membres s’informent si I’accueil dans les monaste- 

res a repondu a notre attente et a leurs recomman- 

dations, et si nous avions butine et moissonne a sou- 

bait pour les sciences et pour les arts. Sur notre re- 

ponse affirmative, on se separe en se serrant cordia- 

lement la main et en formant le voeu de se revoir, si 

Dieu le veut, ici-bas, sinon, dans I’autre monde. 

Nous disons egalement adieu aux bons pallicares 

qui nous ont servi encore une fois le glyko et le cafe. 

En passant devant I’eglise du Protaton d’ou s’echap- 

paient des flots d’encens et des notes cadencees, nous 

y entrons pour admirer une derniere fois ses ricbes- 

ses artistiques, et nous y ecoutons le cbant suggestif 

des tropaires anastasimes (1), car c’etait un sarnedi. 

De la je me rends cbez le Kaimakam pour reclamer 

notre passeport. II etait peu dispose a me recevoir, 

et apres avoir feuillete la liasse d’infolio qui gisaient 

sur sa table de travail, ne trouvant pas les notres, il 

m’invite a revenir le lendemain matin. Je le quitte 

pour gagner le kiosque de la police et de la douane 

et reclamer mes opuscules grecs sur Leon XIII. Pau- 

1. On nomme ainsi des strophes rythmiques composees en 
I’honneur de la Resurrection (^Ayda-Taa-ii.) 
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vres opuscules! L’envie m’avait pris de rentrer on leur 

possession malgre tout. On me dit que le chef est 

dans un cafe a trinquer et a jouer avec ses amis. Je 

m’y rends aussitot et je demande a liii parlor. Apres 

mille excuses, il me conduit a son bureau ou ii eclian- 

ge quelques mots turcs avec un do ses subordonnes. 

Helas! j’apprends que le paquet de mes brochures 

avait ete remis au procureur du monastere de Saint- 

Panteleimon. 

« Pourquoi a celui-la », lui demandai-je? « Mais, ne 

sachant pas dechiffrer les caracteres, nous avons cru 

qu’elles etaient ecrites en russe et nous les avons re¬ 

mises a ceux que nous estimions en etre les titulaires 

plus naturels. » 

J’aurais eu beaucoup a repondre a cette maniere 

d’agir, mais a quoi bon I Dans quelques heures je de- 

vais quitter la presqu’ile, il ne fallait done pas songer 

a les reclamer chez le procureur russe. 

Dans I’entre-temps, le jour tombait et mon confrere 

m’attendait dans la scete de Saint-Andre on nous de¬ 

vious passer la nuit. 

Nous assistames, le matin, a une messe solennelle 

avec concelebration de plusieurs pretres; nous fumes 

temoins une fois encore du chant et des coutumes 

rituelles propres aux Russes. Apres quoi je me hatai 

do chercher les passe-ports. On y avait ajoute a I’in- 
Voyage de deux Biin^dictins. i8 
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dicatioii de notre sejour a I’Athos le jour du depart et 

la voie que nous allions suivre par mer. 

Enfin, a deux heures de Eapres-midi, deux mules 

de Saint-Andre mises a notre disposition, sont pretes 

a nous porter a Daphne ou un vapeur devait jeter I’an- 

cre dans la nuit. 

La route ne nous etait plus inconnue. La familiarite 

des lieux apportait meme un charme et un interet 

de plus. Nous laissons derriere nous Karyes et Kout- 

loumousi. Apres avoir traverse des cheinins boises, 

void de nouveau Xeropotamos, et, de loin, nous aper- 

cevmns les toits rouges et verts du Rossicon. 

Encore dix minutes et nous serous a Daphne. 

Nous chevauchions joyeuseinent le long du rivage, 

quand quelques agents de la compagnie grecque de 

navigation viennent a notre rencontre et nous appren- 

nent que le navi re attendu avait dii changer de route 

et qu’il ne ferait pas escale a I’Aghion Oros. 

11 serait difficile de depeindre le desappointement 

cause par cette nouvelle. Nous etions annonces a Con¬ 

stantinople; notre travail dans les monasteres etait ter- 

mine. Que faire? Au nord de la presqu’ile, dans la 

Chalcidique, passe le chemin de fer de Salonique a 

Constantinople. On pouvait peut-etre risquer d’aller 

jusqu’a Hierisso et I’y rejoindre. Mais quelle route 
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choisir: par mer en longeant la cote juscju’au continent, 

on bien, a cheval d’un monastere a I’autre? Par mer, 

il eut fallu, nous assnrait-on, deux a trois jours; en- 

suite, les experiences passees ne nous rendaient pas 

fort attrayante une longue traversee sur une fragile 

embarcation. L’autre alternative demandait des guides 

experimentes. Et puis, ne risquerait-on pas sa vie ou 

sa bourse sur ce territoire macedonien ou tous les jours 

se commettent des rapines et des assassinats? On 

nous proposa de telegraphier a Smyrne pour faire en- 

voyer un contre ordre au paquebot de service, encore 

amarre a Salonique. Mais a quoi bon payer 75 fr. ? 

« Non, dis-je a I’employe; le rcmede n’est pas la. La 

societe de navigation ne devait pas annoncer dans 

son indicateur une station qu’elle ne dessert pas avec 

certitude. Les voyageurs auraient le droit de reclamer 

une indemnite et de denoncer cette coupable lege- 

rete. » 

Je ne devais apprendre que plus tard I’effet de cette 

menace lancee dans un moment de deconvenue. 

II 

« La nuit porte conseil, dis-je a men excellent con¬ 

frere et compagnon de voyage. Nous la passerons a 

I’auberge du port; puis, nous verrons ». Le lendemain, 
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apres avoir recite une partie de notre office sur le 

rivage, melant, a la plus grande gloire de Dieu, les 

louanges de la parole humaine a cedes du chant des 

oiseaux et du murmure des vagues qui se brisaient 

sur les galets multi colores, nous lotions une yole, et 

nous demandons de nous conduire an llossicon. Nous 

avions ete si bien accueillis lors de notre visite, que 

nous nous etions decides a y combiner, avec le con 

sell de ces Peres, un nouveau plan de voyage. 

Au moment ou nous nous embarquons, nous som- 

mes holes par un des agents de la veille. « Mais ou 

allez-vous de ce train? » — « Au monastere de Saint- 

Panteleimon. » — « Mais ne faites point cela; nous 

allons telegraphier nous-memes a I’agence centrale. 

Et peut-etre le vapeur viendra-t-il, malgre tout, de- 

main ou apres-demain. » Je n’eus pas de peine a 

decouvrir dans ces avances I’effet de mes paroles un 

pen severes de la soiree precedente. Mais sans mettre 

trop d’espoir dans les assurances de cet agent, je 

I’engageai a nous prevenir, le cas echeant, au monas¬ 

tere de Saint-Panteleimon, notre nouveau quartier. 

L’accueil y fut aussi bienveillant que precedem- 

ment. Nous eumes I’occasion de completer nos etudes 

et nos observations, de remarquer mieux encore les 

differences qui distinguent les communautes russes 

des monasteres de langue grecqiie. 
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Nous avions fait encore d’autres projets et mar¬ 

que sur la carte les endroits ou, de preference, noas 

aurions porte nos pas en ces jours d’attento. 

A sept heures du soir, tandis que nous soupions 

tranquillement dans notre chambre, on frappe ner- 

veusement a la porte. C’etait un homme qu’on avait 

dcpeche de Daphne pour nous annoiicer Tarrivee du 

vapeur tant desire pour le lendemain a I’aube du 

jour. Autant, le jour precedent, la deception avait ete 

criielle, autant ]a joie eclata-t-elle spontanee, presque 

bruyante. Dare dare, nous prenons nos paquets et Ton 

s’embarque dans le caique traditionnel. 

La nature semblait s’associer a notre joie. Sous un 

ciel scintillant de mille feux, la nacelle voguait tran- 

quillement sur les ondes phospliorescentes... 

Dans le lointain, les employes de la police et de la 

douane ottomanes font entendre les notes plaintives 

d’une chanson nationale, qui leur rappelle la loin- 

taine patrie et qu’ils repetent melancoliquement en 

evoquant, sans doute, de doux souvenirs. Mon compa- 

gnon, ton jours avide de musique, va les ecouter, tan¬ 

dis que je m’occupe des soins mate riels du voyage. 

Notre navire effectivement aurait jete I’ancre devant 

Daphne, mais il ne se rcndait pas directement a Cons¬ 

tantinople. On nous conseilla de descendre a Cavalla 
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et, de la, de rejoindre la vole ferree. Le passe-port fut 

aiissi modifie dans ce sens. 

Enfin, le lendemain, vers 9 heures, arrive notre 

paquebot et nous y prenons place. Par une curiense 

coTncidence, c’est la « Romelia », le meme navire com- 

siMOPETRA (vu de la mer). 

mande par le meme capitaine, qui nous avail ame- 

nes de Salonique. 

Ill 

La mer toujours calme, le spectacle grandiose qui 

se deroulait sous nos yeux, I’amabilite de nos com- 
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pagnons de route, grecs pour la plupart, nous font 

vite oublier les emotions du jour precedent. 

Le navire double le Mont-Athos et, pendant huit 

lieures et plus, du pout nous revoyons tons ces lieux 

visiles avec tant d’interet; Simopetra, Dyonision, Saint- 

Paul, etc., tour a tour se decouvrent sur notre pas¬ 

sage. 

De Tautre cote, cc sont les solitudes percliees sur 

les hautes falaises ou cacliees dans les anfractuosites 

du terrain. Pour les passagers, c’est le spectacle d’un 

autre monde, et — curieuse combinaison du sort — 

nous, etrangers, nous, occidentaux, nous sommes ame- 

nes a parler a ces Grecs en ciceroni, en connaisseurs 

bien renseignes des lieux et des habitants. 

De I’arriere du navire nous apercevons les cimes 

les plus elevees de Pile de Lemnos. 

Vers quatre heures de I’apres-midi la « Rornelia » 

entre dans le golfe de Hierissos. A gauche nous remar- 

quons les derniers monasteres du cote nord, Esphig- 

menoLi et un peu plus haul Khilandariou, puis le canal 

de Xerxes et la petite ville de Hierissos. Dans la mer 

opaque se jouent les dauphins; ils cherchent a hitter 

de vitesse avec le vapeur, mais ils doivent bientot y 

renoncer. 

On fait une halte dans ce petit golfe. Le continent. 
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par contraste avec d’autres endroits de la Turquie, est 

fortement boise et pittoresque. Depourvu d’habitants, 

on le dirait desert, n’etait la fumee sortant d’line serie 

d’etablissements assez semblables a de hauls four- 

neaux. Get endroit se nomine Stratoni. 

Je ne me trompe pas. Notre navire a stoppe et sur 

lo pont viennent de monter deux ingenieurs, uii fran- 

cais et un anglais. Ils sont exuberants de joie a voir 

des figures europeennes et a pouvoir parler avec eux 

dans leur propre langue. Ces messieurs m’expliquent 

qu’ils travaillent, — I’uii chef, I’antre stagiaire, — 

a rexploitation d’lme mine de plomb et d’etain, aban- 

donnee peu de temps apres la destruction du royaume 

de Philippe et d’Alexandre le Grand. Les ouvriers en 

creusant trouvent parfois des instruments de cette epo- 

que, a cote de monnaies et d’autres antiquailles. 

Nous causons ainsi, tandis que Pon debarquait les 

pieces d’acier d’une machine et d’autres marchandises 

encore destines aux travaux de la mine. ^lalheureu 

sement cette amitie est rompue aussitot qu’elle s’est 

liee; car a cinq heures et demie on leve I’ancre et le 

capitaine pointe sur Cavalla. 

. Comme nouveau compagnon de voyage nous avons 

un inspecteur sanitaire de I’empire ottoman; pendant le 

diner a bord preside par le sympathique capitaine de la 
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« Romelia », il nous raconte les peripeties de son 

dernier voyage d’inspection. 

On etait anxieux de savoir si Ton aurait pu descen- 

dre le soir meme a Cavalla. En Turqpiie, il est defendu 

aux navires d’aborder on de quitter le port apres le 

KHILANDARIOU. 

couclier du soleil, inais on esperait que la presence 

de ce haut dignitaire aurait fait flechir le Kaimakatn 

de I’endroit. Vain espoir! il n’en fat rien du tout. 
( 

Nous jetons I’ancre dans le port de Cavalla a liuit 

heures et demie du soir; seul I’inspecteur sanitaire 

eut la faculte de descendre a terre dans son caique. 
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La ville, de 20.000 habitants, s’etend en amphitheatre 

et presente le caractere complet d’une cite orientale : 

les minarets et les coiipoles emergent seals des habi¬ 

tations a terrasse. Quand nous nous reveillons le ma¬ 

tin, le soleil dore de ses premiers rayons toutes ces 

blanches constructions. 

An moyen age, cette ville avait ete baptisee du 

nom de Christopolis, tandis que la ville ancienne, 

appelee Neapolis, etait situee siir une hauteur voisine. 

Actuellement Cavalla est le centre d’un commerce con¬ 

siderable de tabac, dont la qualite superieure est fort 

apprecieo des amateurs de la nicotiane ottomane- 

II s’agissait maintenant de rejoindre la station de 

Dramas situee a mi-chemin entre Salonique et Cons¬ 

tantinople. Apres de longs pourparlers avec un cocher 

turc qui semble detenir le monopole du service des 

postes, nous montons dans une vieille patache du sie- 

cle dernier et, fouette cocher! en route pour Dra¬ 

mas I 

Le chemin herisse de pierres, agremente de trous, 

monte d’abord lentement en cotoyant la mer. Dans le 

lointain apparait Tile de Thasos. Elle fut donnee en 

1841 par le sultan Mahmoud au Khedive d’Egypte, 

dont sa famille est originaire. Thasos est remarqua- 

ble par ses carrieres de marbre blanc et ses riches 

mines d’antimoine, d’argent et de cuivre. 
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Puis, nous penetrons dans la cainpagne turque. Les 

collines, de nouveau, sont degarnies de bois; des 

champs couverts de mai's et de tabacs s’etendent a 

perte de vue. Ca et la des villages turcs interrom- 

pent cette monotonie. On dit que les habitants de plu- 

sieurs de ces bourgades, tout en ne comprenant que 

la langue ottomane, ont conserve la religion et la 

liturgie grecques. 

Dramas, autrefois Draveskos, est le siege d’un Mou- 

tasarref et d’un archeveche grec. On y compte de 8 

a 10.000 habitants. 

Le train que nous devons prendre entre en gare a 

midi et demi. La ligne a ete construite par une com- 

pagnie franpaise, qui y a execute des travaux d’une 

etonnante hardiesse. Aussi bien, le tarif des transports 

est-il fort eleve et, vu le petit nombre des voyageurs, 

les trains circulent trois fois par semaine seulement 

dans chaque direction. Apres une quarantaine de kilo¬ 

metres, la ligne descend dans la vallee du Koraseu. 

Celle-ci offre toutes les beautes d’une nature pen con¬ 

trail ee et laissee a elle-meme. Le train, filant a toute 

allure dans la grande vallee, lache de la vapeur de 

temps a autre pour effrayer les troupeaux de buffles 

ou les chevaux couches sur les rails. Un malheureux 

baudet n’a pu se frayer a temps, il est coupe net en 

deux et son sang jaillit jusque sur la portiere de notre 
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compartiment, an grand amusement d’un petit gars 

hire. 

De ci d© la, se dressent des ruines de murailles et 

d’aqueduc, des restes de fortifications et de tours et 

j’apprends que des archeologues francais ont identifie 

ces debris du passe pour la 

ville fortifiee d’Abdes. 

Nous iraversons un pays 

habite par les Bulgares. On 

les reconnait facilement a 

leur costume national. En 

Turquie d’Europe, les Bul¬ 

gares sent au nombre de 

1.360.000 ames. 11s n’obeis- 

sent pas tons a I’Exarque de 

I’Eglise nationale, quelques- 

uns se reclament du Patriar 

cat de Constantinople, d’au- 

tres, du Metropolite Serbe. 

Les uniates — toujours en Macedoine — sont au 

nombre de 40.000. Dans le villayet de Salon!que, ou 

nous sommes les exarchistes disposent a eux seuls de 

316 ecoles. 

Nous arrivons enfin a Dedeagatch, port de mer, si¬ 

tu© en face de Pile de Samotlirake. Dedeagatch, en turc 
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signifie arhre du solitaire : cette petite bourgade de 

5 a 6.000 habitants s’est formee dans le courant du 

siecle dernier et petit a petit est devenue un port de 

commerce tres anime. 

Ici la ligne fait un coude prononce et va rejoindre 

a Kubli-Burgas la grande ligne d’Andrinople a la ca- 

pitale de I’empire ottoman. 

II fait nuit et fort chaud. Nos compagnons de route 

nous offrent des pasteq;ues et des melons de toute cou- 

leur, que Ton vend aux stations pour quelques meta- 

liks (1) et nous faisons vite connaissance avec eux : 

un roumain orthodoxe d’Uskub qui a fait ses etudes 

chez les Freres de la Doctrine chretienne, un off icier 

de I’armee ottomane venant de Damas, qui doit rejoin¬ 

dre son bataillon a Andrinople; enfin deux cadets, 

qui vont entrer a I’ecole militaire de Constantinople. 

Ces derniers ne parlent que leur langue maternehe, 

mais dans leur uniforme galonne d’or, ils ont tout le 

serieux de pachas qui auraient plusieurs campagnes a 

leur actif. 

Le lendemain, a I’aube, le paysage a change d’as- 

pect. Ce sont de grandes plaines sablonneuses, parse- 

mees de genets et d’arbrisseaux rabougris. Peu d’habi- 

1. Petites piecos de monnaio turciue, ayant la valeur de quel¬ 
ques centimes. 
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tations, mais de temps en temps des campements de 

nomades, des caravanes qui s’enfoncent du cote de 

rArmenie et de la Perse, ou qui en reviennent peut- 

etre. Les cliamelons gambadent autour de leurs meres, 

dont le regard fixe et les mouvemeiits mecaniques 

d’un ruminage incessant ont quelqne chose de Fimmo- 

bilite des peuplades orientales. Leurs conducteurs font 

les prostrations d’usage du cote de la Mecque. Heureu- 

sement, du cote droit, la mer de Marmara avec ses 

eaux bleues mele une note gaie et souriante a ce 

tableau morne et blafard. 

Bientot apres, nous apercevons des tours et des mu- 

railles crenelees, une foret de minarets. C’est Cons¬ 

tantinople, Nous traversons par une breche I’enceinte 

construite sous Fempereur Theodose II (408-450). Le 

train suit le contour naturel en laissant a gauche le 

palais et le jardin de Fancien serail. 

C’est alors qu’apparait, dans toute sa splendeur, la 

Capitale ottomane. Arrives en gare, les voyageurs des- 

cendent en hate sur le perron. Mais la precipitation 

ne sert de rien. Les employes de la douane et de la 

police imperiales doivent deployer leur zele ici plus 

qu’en tout autre endroit. Les passe-ports sont copies, 

mais les douaniers voient d’un mauvais ceil mon appa- 

reil de photographie et en veulent aux livres de prie- 

res. Ils feignent de ne pas comprendre le frangais et 
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pour leur indiquer la destination de ces livres, je joins 

les mains, leve les yeux au ciel et prononce le mot 

d’Allah. Cette mimique excite quelque sourire et le 

sourire chasse toute severite. 

Enfin une voiture a triple galop nous cahote sur 

le pont de planches de la Come d’or et le pave defence 

de Galata pour s’arreter, a Pera, en face de I’ambas- 

sade frangaise. Nous sonnons a la porte du couvent 

franpais de Saint-Louis et le bon Pere Gardien nous 

accueille a bras ouverts. 

Apres avoir passe vingt-cinq jours au milieu de 

communautes schismatiques, qu’il etait doux de sc 

retrouver au sein d’une famille religieuse a laquelle 

nous unissent les memes liens etroits de la grace et 

de la verite! 

Que les Peres capucins de Saint-Louis acceptent ici 

Pexpression publiqae de notre gratitude pour la chari¬ 

table et bienveillante hospitalite qu’ils out exercee a 

notre egard! 
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ni. — A travers VHellade. — Athenes. — Quelques mots sur 
ses monuments et ses habitants. — D’Athenes a Patras. — 
Corfou et ses environs. — Dernieres etapes. — Brindes et 
Rome. 

I 

ON a souvent dit que pour s’orienter dans la capi- 

tale de I’empire ottoman et pour avoir une idee 

de ses habitants, il faut monter sur la tour de Galata 

et s’arreter quelques instants sur le pout de meme 

nom. 

Cette tour qu’au moyen age on desigiiait sous Ic 

nom de tour du Christ ou de la Croix, commencee par 

Anastase Dicoros a la fin du V° siecle, et haussee en- 

suite par les Genois, est actuellement une tour de 

garde. Des veilleurs sont charges d’inspecter la ville 

jour et nuit; car les incendies sont frequents a Cons¬ 

tantinople, specialement dans les has quartiers ou s’ele- 

vent de nombreuses habitations en bois. La nuit, des 

que quelques lueurs sinistres indiquent la presence du 

feu destructeur, ils avertissent le veilleur le plus pro- 

che en frappant sur la pierre avec uii baton muni d’une 

pointe do for, celui-ci rcpete le signal de la memo fapon 

au veilleur voisin jusqu’ii ce que de proche en pro- 

che on arrive au lieu du sinistre. De cette tour done, 

le spectateur decouvro tout I’horizon dont il est en- 

vironne. Du cote sud, il apergoit Stamboul, la ville 

Byzantine et imperiale, avmc ses iiouv'eaux quarliers, 
V’oyage de deiix Biiniidictins. 19 
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separee du cote ou la tour s’eleve par un profond 

bras de mer, qui s’etend dans I’interieur des terres 

pendant sept kilometres encore. C’est le Chrysokeras 

ou la Come d’or, dans lequel sont etablis tout a la 

fois les ports de guerre et de commerce. A gauche, 

vers Test, les iles des Princes ressemblent a une cou- 

ronne de corail flottante; derriere, dans le lointain, les 

montagnes de la Bithynie, se courbant a la fagon d’un 

dos d’elephant ou de rhinoceros. A Pest, sur la cote 

d’Asie, on distingue aisement Kadi-Keuy, I’ancienne 

Chalcedoine, et Scutari, autrefois Chrysopolis. Vers 

le nord, le Bosphore se perd en replis gracieux dans 

un nid de verdure ou font tache des villas elegantes et 

des bourgades improvisees. A nos pieds, c’est le quar- 

tier tumultueux de Galata. Eii continuant le long du 

Bosphore les yeux decouvrent des groupes de bati- 

ments massifs, puis des mosquees, des palais, et a 

I’extremite des habitations, Yildiz-Kiosk, la residence 

de Sa Majeste Imperiale le Sultan Abd-ul-Hamid Khan. 

Derriere nous enfin, s’etendent les quartiers europeens 

de Pera et de Feri-Keuy, au sein desquels se deta- 

chent specialement les ambassades, les couvents, les 

hopitaux et d’autres vastes batiments. 

La variete de types humains, de couleurs, d’habits 

et de langues, n’offre pas un moindre interet au visiteur 

qui se pique de psychologie. 
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D’apres le dernier recensement, dont les chiffres 

restent toujours approximatifs et par consequent sujets 

a caution, Constantinople avec ses faubourgs aurait 

une population de 1.100.000 ames. Si Ton tient compte 

fie la position naturelle de la ville el de I’eteiidue de 

I’empire ottoman, il n’y a pas lieu de s’etonner de cette 

affluence et de cette confusion de races. 

A la diversite des types, se joint cede des marchan- 

dises et des moeurs. Le bazar de Stamboul, le plus 

grand et le plus curieux des villes orientales, offre 

sous ce rapport le spectacle le plus interessant. J’eus 

le plaisir d’avoir pour guide, dans le dedale des rues 

voutees et sombres, dans cette babylone de langues, 

M. I’abbe Delebecque, pretre beige, dont la bienveil 

lance egale la distinction des manieres et la culture de 

I’esprit. 

IJn detail qui frappe I’etranger est la quantite ex- 

Iraordinaire de chiens qui encombrent les rues. Meme 

dans les passages les plus frequentes, ils s’etalent 

sur les trottoirs avec un sans gene qui seinble dire : 

«je suis le maitre ici.» D’apres des donnees historiques 

certaines, il est prouve qu’en grand nombre deja ils 

sillonnaient les rues de I’ancienne Byzance. Depuis 

la conquete des Ottomans, ils n’ont fait qu’augmen- 

ter. El cela s’explique par le fait que le Coran, tout en 
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designant le chien comme un animal imp nr, prescrit 

aux croyants de le respecter. Les Islamites ont pris a 

la lettre et encore exagere le sens de ce precepte et 

les ont laisses se multiplier a I’infini, C’est surtout 

dans les tranquilles quartiers de Stamboul qu’on peut 

CHIEKS DE S'l'AMBOUL. 

les voir au naturel. La, ils ne sont jamais battus on 

maltraites; au coin des maisons de bois, la sollicitude 

des habitants a place une ecuelle qui, chaque jour, est 

remplie d’eau ou do nourriture a leur intention. Ces 

chiens sont divises par families. Chacune d’elles oc- 

cupe une rue, si elle est petite; une distance donnee, si 

ello est grande. Gare au malheureux individu qui de- 
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passerait de qiielques metres seulement son quartier! 

Le premier de ses voisins qui s’en apercoit jette 

I’evei] parmi tons ses congeneres. Des hiirlemeiits sau- 

vages se succedent de tons les cotes sans interruption, 

jusqu’a ce que le malencontreux animal bafoue, re¬ 

bate, se soit replie dans ses penates. Nous avons eu un 

matin le spectacle peu harmonieux d’une revolution 

de ce genre dans la grande rue de Pera, oil le passage 

des ours et des singes d’un pauvre saltimbanque avail 

excite leur jalousie feroce. 

Les derviches hurleurs et tourneurs dans leurs tek- 

kes n’attirent pas moins I’attention des visiteurs. A 

ce qu’on dit, ils appartiennent a une secte on plutot 

a une caste distincte, qui, par la vie commune qu’elle 

impose a ses adeptes et par la severite de ses obser¬ 

vances, ferait penser a quelque institut monastique 

an sein du mahometanisme. En realite, leurs danses 

extravagantes et grotesques, leurs chants sauvages 

accompagnes de bizarres simagrees, semblent plutot 

fails pour satisfaire la curiosite des europeens que 

pour adorer vraiment Allah et son Prophete. 

Grace a I’obligeance de Son Excellence le Ministre 

Plenipotentiaire de Belgique, M. le Comte E. de Diid- 
zeele, nous avons eu I’occasion d’assister a la cere- 
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monie du Selamlik et de voir de pres Sa Majeste Impe- 

riale le Sultan Abd-ul-Haniid, entoure de son etat- 
major et des hauts dignitaires de sa cour. La garde 

etait montee par des legions de soldats provenant des 
differentes circonscriptions militaires. Leurs uniformes 
bigarres, depuis le turban bleu ciel des Kurdes de la 
Syrie jusqu’au costume gris des fid^es albanais, of- 
fraient un spectacle unique dans son genre. Depuis 

I’attentat commis par le beige Joris — il y avait quel 

ques semaines a peine — ce n’etait que la troisieme 
ou la quatrieme fois que Sa Majeste sortait de Ten 

ceinte de son palais. Mais, a part les difficultes d’une 
consigne plus capricieusement severe que jamais, la 
reception avait lieu comme avant cette entreprise cri- 
minelle. 

En dehors de ces occasions, Abd-ul-Hamid n’aime 
pas a se rnontrer a ses sujets. 

Pour se faire une idee plus exacte de la vie intime 
et des details de la cour du Sultan, il ne reste qu’a vi 

siter le palais avec ses dependances de la pointe du 
Serail, palais qui, jusqu’au pere du Souverain regnant, 

a ete habite par tons les sultans de la dynastie actuelle. 

Grace a une nouvelle obligeance de notre repre- 

sentant a Constantinople, a qui nous exprimons ici 
toute notre reconnaissance, nous obtinmes I’autori- 
sation d’y penetrer. Le Sultan lui-meme ne se rend 
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dans le palais de ses ancetres qu’une fois Fan, le 

15® jour du mois de Ramadan pour y venerer le man- 

teau du ProphMe, le Hirka-i-scherif. Cette relique et 

d’autres sont conservees dans une des salles du Tre- 

sor, mais on ne les montre pas aux profanes. Par cen¬ 

tre, on pent admirer les richesses entassees dans trois 

autres salles : un trone d’or et de pierreries enleve 

en 1514 comme butin de guerre a Selim I, shah de 

Perse, des vases d’or, d’onyx et de jade, des sieges 

incrustes de perles et de metaux precieux, des selles, 

des harnais, des poignees d’epee ornees de diamanls 

et de rubis, et bien d’autres tresors encore. Dans la 

galerie superieure on s’extasie devant les costumes 

de gala et les armes portes par les Sultans osmaniens 

depuis Mohammed II jusqu’a Mahmoud II (1433-1839). 

Les autres pieces du palais, les jardins et les terrasses 

sont amenages a I’avenant. On pourrait leur appliquer 

a la lettre la description de certains des palais feeri- 

ques du TeUmaque. 

A noter encore la bibliotheque privee qui, a cote 

de manuscrits turcs, arabes et egyptiens, contient 

des codex grecs et latins, provenant sans doute des 

somptueuses bibliotheques des Cesars byzantins. 

Mais laissons de cote chiens et derviches, aban- 

donnons le Sultan au milieu de ses richesses et de ses 
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tresors, et retournoiis aux souvenirs passes et vivants 

de I’Eglise grecque. Nous aurons chance de comple¬ 

ter les etudes commencees au Mont-Athos. 

Faut-il parler de Sainte-Sophie, la merveille de I’ar- 

chitecture byzantine? Depuis qu’elle est degagee de 

ses constructions adjacentes masquant en partie les 

immenses contreforts qui soutiennent redifice, I’exte- 

rieur n’a aucun cachet saillant. 

L’impression, par contre, est douhlement profonde, 

quand, penetrant par un des cinq portails de I’eso- 

narthex au narthex interieur, on apergoit de la porte 

centrale (il y en a neuf) qui conduit a I’eglise, un arc 

d’abord, puis, a peine a-t-on mis le pied dans le vais- 

seau, un second, un troisieme, d’autres encore, et au- 

dessus d’eux une succession de coupoles, rivalisant. 

de grandeur et allant toutes se perdre dans la conque 

de I’edifice. 

Au centre, le spectacle est vraiment empoignant, pro- 

duisant une impression de majeste et de grandeur 

qui force Tadmiration et ravit les regards. 

Le dome du Pantheon a Rome est plus vaste en pro¬ 

portions, mais il rampe sur terre, compare a la coupole 

du temple de Justinien qui plane dans les airs. A Saint- 

Pierre, les immenses piliers qui soutiennent le dome 

central si svelte, si elance de Michel-Ange, offusquent 

la vue et ne donnent pas une idee de 1’ensemble : 
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la grandeur de I’edifice ne s’obtieiit. que par reflexion. 

A Sainte-Sophie, on embrasse toute la construction 

d’un seul coup d’oeil, pt Ton doit plutot se deman- 

der comment la coupole reste suspendue dans les 

airs. Enfin si runiformite des arcs, aux bas-cotes de 

la basilique vaticane, arrive a donner une certaine 

idee de sa longueur, dans le temple de Justinien toute 

monotonie est rompue par une galerie superieure ou 

le jeu de colonnettes mignardes jette une note de gaite 

et d’elegance. 

Quand nous visitames Sainte-Sophie pour la pre¬ 

miere fois, un jeune guide mabometan s’etait attache 

a nos pas. Dans un baragouinage mi-turc, mi-fran- 

Qais, avec grand enthousiasme et profonde conviction, 

il nous montra ce qu’il trouvait de plus curieux. C’etait 

une porte, fennee, selon la legende, derriere un pretre 

qui celebrait les Saints Mysteres au moment ou les 

Turcs prenaient possession de I’eglise, et qui avait du 

s’enfuir precipitamment avec les vases sacres laissant 

le sacrifice inacheve. Mais le jour ou le temple sera 

rendu au culte chretien, dit-on, la porte se rouvrira et le 

pretre continuera la messe au moment ou il I’avait 

laissee. Puis, sur une colonne, il nous montra I’em- 

preinte d’une main et une entaille profonde. Le janis- 

saire Uscur Hassan, raconte-t-on encore, a cheval sur 

des monceaux de cadavres, aurait donne un coup de 
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sabre sur le porphyre et applique sa main sanguino- 

lente sur le marbre. 

Helas! I’lslamisme a laisse bien d’autres traces de 

sa conquete dans ce temple chretien. Les mosaiques 

des voutes et des parois sont couvertes de chaux; de 

grands ecussons appendus aux piliers et aux murs 

rappellent les noms de Mohammed et des premiers 

Califes; le Mihrab place de biais, les grandes suspen¬ 

sions couvertes de lampions de verre, le pigeon vo¬ 

lant et maculant tout a plaisir, indiquent assez que 

le Prophete mensonger et sacrilege a detrone la di¬ 

vine Sagesse. 

Parnii les autres eglises de I’epoque byzantine que 

nous avoirs visitees, je signalerai en passant I’eglise 

de Sainte-Irene convertie en un musee d’armes, celles 

de Saint-Theodore de Tyron, de Saint-Andre Apotre, 

bMie par Arcadie, soeur de Theodose le Jeune, les egli¬ 

ses monastiques de Saint-Jean de Studioii, du Panto- 

crator et de Chora; et d’autres encore qu’il serait trop 

long d’eiiLimerer. 

Les eglises grecques plus modernes ne manquent 

pas a Constantinople. A part la Sainte-Trinite de Pera, 

elles sont en general petites, obscures, et situees dans 

des quartiers pauvres et sales. A I’interieur, au con- 

traire, elles sont riches en icones et souvent en pieces 

d’orfevrerie. Malgre leur situation defavorable, elles 
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sont fort frequentees. Nous eumes plusieurs fois I’occa- 

sion d’assister aux offices, a la liturgie et aux pro¬ 

cessions qui se deroulent autour de I’edifice, dans 

une cour au centre de laquelle ces eglises sont habituel- 

lement construites. 

De la fameuse eglise de la Vierge des Blacbernes 

batie en 457 par I’imperatrice Pulcherie et du palais 

du meme nom on residerent les derniers empereurs 

de Byzance, il ne reste plus que quelques ruines et 

un petit sanctuaire ou une eau miraculeuse attire la 

foule des pelerins. 

Un autre sanctuaire, fort connu, est celui de la 

Z(jdod6xoi Uriyyi ou Vj.erge, fontaine de vie, situe en 

dehors des murs. On y a acces par une route qui longe 

d’abord I’enceinte de Theodose et s’engage ensuite 

au travers de cimetieres turcs. 

Mais je n’en finirais pas si je devais rappeler et de- 

crire tous les souvenirs et les ruines de I’antique et 

florissante eglise de Byzance, decimee successivement 

par le schisme et par I’invasion du croissant. 

On estime que les Grecs a Constantinople sont au 

nombre de 150.000. Les Orthodoxes possedent une 

ecole de theologie dans Tile de Halki que nous avons 

visitee, puis un grand etablissement national dans le 

quartier grec du Pbanar ((Py.uxpLoy ). C’est dans ce 
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quartier habite en majorite par relement hellenique, 

que reside Sa Beatitude Joachim III, Patriarche oecu- 

menique de Constantinople. 

LE PHANAB ET LA CORNE D’OR. 

Nous eunies plusieurs fois I’occasion de voir Sa 

Beatitude dans I’eglise patriarcale de Saint-Georges, 

bien petite et mesquine, si on la compare au temple 

de Sainte-Sopbie. Nous fumes meme regus en audience 

privee. Joachim 111 est haut de stature, les traits de 
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son visage sont un pen severes, mais les yeux sym- 

patliiques. Le Patriarche nous entretint des difficultes 

que son eglise avail a supporter de la part du Patriar- 

cat d’Antioclie dont rautonomie absolue s’accuse de 

plus en plus, et de I’Eglise de 

Bulgarie qui a ete anathemati- 

see pour s’etre detachee du sie¬ 

ge oecunienique. A ces manx se 

sont ajoutees, depuis, des per 

secutions de la part de la Ron 

manie. On devait arriver natu 

rellement a parler de runion 

des Eglises. Sa Beatitude, en 

diplomate fin et ruse, nous de- 

vanga pour exprimer ses idees 

sur ce sujet. Avant de faire 

1’union avec I’Eglise romaine, 

^ nous dit-il, le Patriarche oecu- 
SA BEATITUDE JOACHIM Ill, 

PATHiAROHE (ECDMENiQUE. mcniqUe doit porter ses efforts 

du cote des branches detachees 

de I’Eglise orthodoxe. Sa Beatitude rappela alors I’ap- 

pel qu’au debut de son patriarcat elle avail fait a 

toutes les Eglises autocephales, mais elle dut conve- 

nir que ses efforls n’ont pas ete couronnes de siicces. 

Quant a Rome, ajouta-t-elle avec la meme finesse, 

nous sommes tout disposes a accueillir favorablement 
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ses demarches, mais auparavant il faut travailler a ce 

c[ue de part et d autre, et Joachim III accentuait ces 

mots :ex.arepw96v,les prejuges tombent et les malenteii- 

dus s effacent. En attendant, il faut que reciproquement 

nous nous temoignions tous les signes possibles de 

politesse et de charite chretienne. Apres quelques mots 

echanges encore sur la piete des fidMes, I’exactitude 

des ceremonies et du chant dont nous avions ete te- 

moins dans son eglise, nous primes conge du chef de 

I’Eglise oecumenique. 

L’union des EglisesI on y pense souvent quand, 

passant a cote des monuments venerables de I’anti- 

quite chretienne a Byzance, I’on entend parler la lan- 

gue melodieuse des Basile et des Chrysostome I 

Quand done aura-t-elle lieu ? Quand les voeux si 

chers au grand Leon XIII s’accompliront-ils ? 

D’aucuns s’etonnent que malgre tant de puissants 

appels, tant de sollicitude et de condescendance et, 

disons-le, malgre tant de sacrifices d’hommes et d’ar- 

gent, les resultats ne soient pas plus consolants. 

La realisation de I’union des Eglises, oeuvre capi- 

tale s’il en fut, a ete jusqu’ici presque exclusivenient 

confiee aux missionnaires de rit latiii qui possedent 

dans le Levant un grand nombre d’etablissements de 

bienfaisance et d’education. 

Beut-etre n’ont-ils pas encore suffisamment appuye 
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sur ce point, que I’Eglise catholiqne ne demande pas 

I’extinction des rites auxquels les populations dissi- • 

dentes restent avec raison attachees, mais qu’elle de¬ 

sire et qn’elle prescrit lenr conserv^ation integrale. Dans 

I’instruction qu’ils propagenl souvent a grands frais, 

il faut qu’a ravenir ils mettent en relief et fassent 

valoir les points de contact qui pourraient rappro- 

cher les deux eglises : communante d’histoire, de sen¬ 

timents, de dogmes pendant de longs siecles, com- 

munaute des grandes devotions et des institutions qui 

font la vie de I’Eglise. Pour ce qui regarde en particu- 

lier le rit, tout en montrant aux jeunes gens les beautes 

de la liturgie romaine, tout en leur en inspirant le res¬ 

pect et I’admiration, ils ne doivent pas negliger leurs 

liturgies propres, leurs prieres, leurs devotions. Ils 

devraient leur enseigner la signification des ceremo¬ 

nies, le texte des prieres dont I’usage est plus repandu 

dans leur Eglise, puisque tout cela leur est conimun 

avec les fideles unis de meme rit (1). 

1. Void, a ce propos, uii petit trait qui m’a eta oonte par line 
personae que la culture de son esprit met a I’abri do toute 
exageration. Fdle visitait, a Constantinople meme, un pension- 
na,t de jeunes filles oil se melaient toutes les confessions reli- 
gieuses. Entree inopinement dans une classe oii Ton enseigiiait la 
religion, elle fut priee de faire quelques interrogations. Tres an 
courant elle-meme des liturgies orientates, elle avisa une jeune 
grecque orthodoxe et la pria de reciter quelques strophes do 
riiymne acathiste. Tai pauvre enfant rongit et confessa son igno¬ 
rance. L’emharras de la superieure et de la maltrcsse n’etait pas 
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Peu a peu bien des prejuges, bien des haines mal 

dissimulees disparaitraient ainsi! 

Ce n’est pas dans les hautes spheres de la societe 

et du clerge, ce n’est pas dans les grands centres qii’il 

faut s’attendre a un retour en masse dans le giron de 

I’Eglise. Non! le travail actuel ne peut etre qu’un tra¬ 

vail de preparation a une entente future. Les jeunes 

generations doivent savoir que les ca- 

tholiques n’ont ancune prevention a 

leur endroit. Glrandies, et ay ant a leur 

tour forme de nouvelles families, elles 

infuseront ces idees a leurs enfants. 

Ceux-ci seront encore plus condescen- 

dants et cette flexibilite allant en crois¬ 

sant tous les jours produira finalement 

une generation prete a effectuer le 

voeu devenu comrnun. En un mot, 

Taction des catholiques doit etre une action de cha- 

rite, une action bienfaisante dans toute Teducation, 

dans toute la formation intellectuelle et morale. Les 

Grecs d’ailleurs comme toutes les populations du Le¬ 

vant sont avides de s’adresser aux religieux latins pour 

moindre. Elles durent avouer de leur cote qu’elles n’enseigiiaient 
que I’Ave Maria et les litanies de la Sainte Vierge. Quel double 
respect I’enfant n’aurait-elle pas con9u pour les saintes servantes 
de Dieu, si elles lui avaient appris cette priere de son eglise que, 
rentr6e chez elle, elle aurait pu reciter avec ses parents? 

V'oyage de deux Bdn^dictin';. 

P. G. CALAVASIS. 

20 
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avoir rinstruction eii partage. On le 

voit par les nombreux etablissements 

cathcliques qui y sont partout floris- 

sants et prosperes. 

Actuellement les retours au sein de 

I’Eglise catholique existent dans les 

villes et les grands centres, mais ce 
p. THEODODLos. gg^g jsoles. Dans les faubourgs 

et les villages, des families ou meine 

des groupes de families demandent plus facilement 

a s’unir. Souvent, leurs requetes sont inspirees par 

des mobiles politiques ou des questions d’interet; mais 

Dieu se sert de tons les moyens pour produire le bien. 

A Constantinople, on oompte plusieurs communautes 

grecques unies. A Pera, plusieurs pretres, dont Pun 

d’eux Papas G. Calavasis, vient de sortir du College 

de Saint-Athanase a Rome, travaillent a I’education 

de jeunes gens, se melent aux membres d’un syllogue 

litteraire national etabli dans le meme quartier, et 

collaborent a la Revue Catholique qui est publiee par 

les soins du Docteur G. Salachas. Les grecs Melkites 

sont representes par un Exarque, Mgr Chreim, et deux 

autres pretres qui y desservent une belle cliapelle. A 

Koum-Kapou et a Kadi-Keuy les Peres Assomptionnis- 

tes, — parmi lesquels plusieurs ont embrasse le rit 

grec, — possedent une paroisse grecque et y dirigent 
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un grand et un petit seminaire. Les Peres Georgiens 

de Feri-Keuy represented egalement un element de 

I’Eglise grecqlie unie par les missions qu’ils entre 
tiennent en Georgie. 

En dehors de Constantinople, il faut encore citer 

les missions de Peramos et de Nicee dirigees par les 

Pmes Assomptionnistes, celle de Gallipoli on un di 

gne pretre, Papas Christophoros, a groupe autour de 

lui quelques families. Enfin a Dadoueli et a Malgara, 

travaillent au bien de I’union les P6res Isaie, Theo- 

doulos et G. Xenopoulos, ces deux derniers sortis ega¬ 

lement du college grec de Rome (1). 

prolonge dans la 

pire ottoman au- 

utile pour nos etu- 

quebot des Messa- 

aniarre aux quais 

a partir, et lespa- 

que le temps in- 

sont soiimis, n’at- 

Un sejour plus 

capitale de I’em- 

rait encore ete fort 

des, mais le pa- 

geries Mari times, 

franpais, etait pret 

quebols, pas plus 

flexible auquel ils 

tended pas. P. G. XENOPOULOS. 

II 

Nous quittames Constantinople le 12 octobre, sa- 

1. Sur les communautes grecques-unies, voyez KaOoXiK^ ’E-mDed,- 

p-qais, Syros, 190.5. 
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lues au depart, par plusieurs amis et connaissances 

avec qui nous etions entres en relations durant notre 

court sejour dans la capitale. 

II est quatre heures de I’apres-midi, et le spectacle 

est grandiose, quand, arrives en face des iles des 

Princes, nous contemplons une fois encore le panorama 

inoubliable de la grande ville ou se confondront bien- 

tot, dans un ensemble harmonieux, mats de navire, 

minarets, coupoles, tours et palais. 

Apres avoir navigue pendant une heure et nous etre 

engages dans la mer de Marmara — la Propontide des 

anciens — nous apercevons une longue bande de terre 

qui semble obstruer I’horizon. C’est Pile de Marmara 

ou Proconessos, qui a fourni ses plus beaux marbres 

aux constructions de Byzance. Puis, nous penetrons 

dans I’Hellespont. A droite, nous laissons Gallipoli, la 

« belle ville » nohg), premiere cite du continent 

europeen qui tomba entre les mains des Turcs en 

1357. La mer, tres resserree un peu plus loin, a ete le 

theatre de passages successifs de plusieurs armees, 

passages restes celebres dans I’antiquite et les temps 

modernes. 

A la sortie du detroit des Dardanelles, nous saluons 

de loin rimmortelle Troie, « Troie aux forts rem- 

parts », dont les fouilles recentes ont donne lieu a des 

decouvertes remarquables. 



SMYRNE 503 

II fait noir, c’est a peine si quelques feux allumes 

par des pecheurs attardes permettent de distinguer 

I’ile de la blanche Tenedos! Oh! les gracieux souvenirs 

du bon Homere 1 

CONSTANTINOPLE ; LA POINTE DU S^KAIL. 

Le lendeinain, a I’aube, la tete penchee an dehors 

du hublot de ma cabine, j’apercois Tile .de Metylene, 

dont la fertilite prodigieuse fait la convoitise de plus 

d’une puissance. Elle est peuplee de 145.000 habitants, 

pour la plupart de nationalite grecquc. 
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Vers 9 heures nous penetrons dans Timmense golfe 

de Smyrne ou nous arrivons trois heures plus tard. 

Le soleil, en se refletant sur les eaux bleues de la mer 

jusqu’au sommet des inontagnes, produisait toutes les 

teintes de I’arc-en-ciel. 

Nous fumes re^us avec une bonte toute paternelle 

par M. E. Poulin, Lazariste, superieur du college fran- 

cais du Sacre-Coeur, qui ne manqua pas de nous en- 

tretenir souvent des fouilles tres interessantes execu- 

tees sous ses ordres a Panaghia-Capouli, pres d’E- 

phese (1), et que nous regrettons de n’avoir pas eu 

le loisir de visiter. 

Les Messieurs de la Mission dirigent un etablisse 

ment d’instruction tres florissant ou les etudes calquees 

sur celles des colleges fran^ais attirent les enfants des 

families les plus en vue, non seulement levantines, 

mais encore orthodoxes, Israelites et meme ottomanes. 

Smyrne, en turc Ismir, est une ville de 200.000 ha¬ 

bitants. Les Grecs a eux seuls constituent la moitie 

de la population. Commergante avant tout, elle a I’as 

pect de toutes les villes maritimes et laisse I’impression 

d’une grande activite. 

Deux autres villes ont precede la cite moderne. 

1. Cf. J. Niessen. Panaghia-Eapuli, das neuenfdeckte Wohn und 
Sterbehaus der heil. Jungfrau Maria bei Ephesus. Diilmen i. 
W. 1896. 
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L’une, la plus ancienne, est situee sur les hauteurs a 

gauche. Par un chemin trace au milieu de ruines et 

de broussailles on gagne un plateau sur lequel on pent 

voir des restes de rempart et, un peu plus vers Pest, 

une grande porte nettement marquee au travers de 

PANORAMA DE SMYRNE (lE MONT PAGOS). 

blocs de pierre cyclopeens, Au faite, domine I’acro- 

pole d’oii Ton jouit d’une vue feerique sur la ville et 

ses environs. Au sud-est de la plaine de Burnabad, 

sur un mamelon, on remarque le tombeau de Tantale 

dont les deux chambres sepulcrales ont ete decou- 

vertes par Texier en 1855. 

Du cote oppose, egalement sur une colline, se dres- 
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sait la nolivelle ville batio par Lysimaqiie. MainLenant 

on la nomme le Mont-Pagos; c’est la que s’est massee 

la population torque (environ GO.000 ames). On dis¬ 

tingue encore au milieu des gigantesques cypres du 

cimetiere musulman I’acropole et le stade ou fut mar¬ 

tyrise saint Polycarpe en 155 sous Marc-Aurele. line 

petite chapelle dissimulee entre les arbres en consa- 

cre le souvenir. 

De chaque cote du rivage, s’etendent de gracieuses 

bourgades, lieux do bains et de villegiature pour les 

riches commergants : Cordelio, Groscli-Tcpe, Ilidscha, 

etc. 

Smyrne est en communication directe avec les ri¬ 

ches plaines de I’Asie-Mineure grace a deux voies 

ferrees. Dans la banlieue, on rencontre des endroits 

charmants de fraicheur, tel Budja ou les Peres Capu- 

cins out un convent. J’eus le plaisir d’y rencontrer mon 

vieil ami, le P. Bauer, qui s’est fait connaitre par plu- 

sieurs travaux litteraires. 

Sur le Meles on a jete un pont aux formes rustiques 

qu’on designe sous le noin de pont des caravanes. 

Souvent en effet il est parcouru par des enfilades de 

chameaux qui vont et viennent, attaches les uns aux 

autres par une longue corde, precedes d’un mulet mon¬ 

te par le guide. Le dernier chameau porte une sonnette 
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a son long cou; si le tintement s’arrete, il fant crain- 

dre cfuelque accident dans le convoi. 

La ville moderne ne contient pas d’antiquites. Quel- 

ques debris de I’art grec ancien gisent dans le jardin 

du Konak, et le Musee imperial, en voie de formation, 

compte de bonnes pieces provenant des fouilles d’E- 

phese, de Sardes et d’autres villes encore. 

La plupart des 4glises sent assez anciennes. Saint- 

Jean I’Evangeliste contient des peintures remarqua- 

bles, mais la moderne Sainte-Photinie laisse, a I’ex- 

terieur du moins, I’impression d’un clinquant de mau- 

vais gout. Los ceremonies nous ont particulierement 

plu a cause de leur cachet ancien, de leur exactitude, 

de la part active et pieuse prise par le peuple. 

Les grecs-unis possedent un petit sanctuaire dans 

un quartier eloigne. Leon XIII aurait voulu developper 

cette mission sous le nom de Saint-Irenee, mais les 

circonstances n’ont pas seconde ses desirs. 

* 
* * 

Un jour fut consacre a la visile d’Ephese. 

On y arrive par la voie ferree d’Aidin, desservie par 

une compagnie anglaise. La station est Ajassoluk. Un 

chateau-fort en mines, construit par les Turcs, domine 

le village. Apres avoir passe sous les arcades d’un ac- 

queduc, apparaissent un peu plus loin des pans de 
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murs en bricjues rouges. D’aucuns croient — mais sans 

doute a tort — qu’il faut y saluer les restes de I’eglise 

de Saint-Jean batie par Justinien. 

Ephese est situee dans la plaine du Kaystros, riviere 

dont I’abondant limon a reconvert plus d’un antiqrie 

monument et a obstrue le port primitif. C’est dans cette 

plaine que s’eleve le fameux temple de Diane d’Ephe- 

se, dont la premiere 

construction remonte 

au VI® siecle avant 

Notre-Seigneur. Les 

plus belles reliques 

de cet edifice mer- 

veilleux sont allees 

enrichir les precieu 

ses collections du 

British Museum. 

Les fouilles de la ville ne sont pas terminees. Le 

theMre, dont il est question au chapitre XIX des Actes 

des Apotres (v. 33), et la double eglise, dont Tune 

d’elles fut probablement le siege du deuxieme concile 

oecumenique, sont assez bien degages. 

Par derriere, sur deux elevations de terrain, on voit 

les restes des villes de Coressos et de Pion. 
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III 

Malheureusement le temps pressait et, apres qtiel- 

ques jours, il fallait songer a rentrer en Europe. 

De Smyrne au Piree, la traversee dure 16 heures 

environ. Elle est animee par la quantite d’iles et d’ilots 

qui emergent de toutes parts, jusqu’a ce qu’au loin, 

1 acropole et les colonnes dn Parthenon se detachent 

sur I’horizon irise. 

Le Piree est une presqu’ile formee de deux collines 

rocheuses reunies par un isthme etroit. Themistocle, 

apres les guerres mediques, songea le premier a en 

faire la station principale de la marine d’Athenes et 

il la fortifia en consequence. Grace a la conformation 

physique du terrain, les Atheniens, dans les trois 

echancrures, etablirent ensuite trois grands bassins 

qui devinrent autant de ports d’Athenes : le Piree, la 

TiPa nomniee aujourd’hui Stratiotiki, et la Mounichie 

Le Piree se tro.uve a la distance de sept 

kilometres d’Athenes : on les a vite franchis au moyen 

du tram electrique qui debouche a la place de la Con¬ 

corde. 

Tandis que I’ancienne ville s’etendait en cercle au 

sud de I’Acropole, quartier aujourd’hui a peu pres 

desert et inhabite, la ville moderne, au contraire, s’est 

developpee du cote oppose, dans la vaste plaine arro- 
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see par le Cepliise et, des la plus haute antiquite, 

plantee d’oliviers dont on volt aujourd’hui de nora- 

breux representants. 

Les quelques journees que nous avons passees dans 

cette ville ont ete employees a visiter les monuments 

ATHENES. — l’uN1VERSIt6 ET LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE. 

religieux, les antiquites classiques, les musees et les 

bibliotheques. 

En fait de constructions modernes, il faut certaine- 

ment citer le palais de I’Universite, la Bibliotheque 

royale et I’Academie, qui font un ensemble des plus 

gracieux et dont le style emprunte aux monuments 

antiques sied si bien a cette terre du classicisme par 

excellence, 

L’Eglise catholique est representee par le siege d’uri 
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Archeveque et Delegue apostolique, Mgr Delenda, dont 

le zele et I’amabilite soiit au dessus de tout eloge. A 

I’Eglise Cathedrale sont attaches uiie paroisse, an ly- 

cee tres florissant grace a la munificence de Leon XII[ 

et un petit seminaire latin. 

Malheureusement le rit grec-uni n’est pas represente 

encore dans le royaume de Grece. 11 faut attendre I’heu- 

re do la Providence! 

Pour le moment on doit se feliciter de la bienveil- 

lance et de la tolerance dont les catholiques jouissent 

dans ce pays. Quand M. Marucchi fut charge de repre¬ 

senter Sa Saintete Pie X au dernier congres archeologi- 

que, on I’accueillit avec tons les honneurs dus a sa 

mission, et Sa Majeste le Roi de Grece, venant en Ita- 

lie au mois de novembre 1905, ne manqua pas de pre¬ 

senter ses hommages au chef supreme de I’Eglise 

catholique. 

Quant a nous, nous fimes I’experience de la tres 

grande amabilite de Mgr Nectaries, Metropolite de la 

Pentapole et Directeur de I’ecole theologique du Ri- 

zareion, et de M. Themistocle P. Bolides, conservateur 

des manuscrits a la Bibliotheque nationale. 

Mon confrere fut roQu a bras ouverts par M. Tsoklis 

qui dirige la , revue musicale de chant eccle 

siastique, et dont il est le collaborateur assidu. Moi 

memo, je dois exprimer a mon ami M. Nicolas Am- 
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brazes, professeur au gymnase de Barbakeion et pre¬ 

sident du syllogue religieux de 1’ « Apotre Paul », ma 

plus grande reconnaissance pour ses sentiments de 

sympatbie temoignes en plusieurs circonstances, ainsi 

que mon admiration pour ses idees larges et conci- 

liatrices. 

Aussi fut-ce a regret que nous quittames les monu¬ 

ments d’Athenes et ses habitants. 

Nous avions choisi la voie de terre pour nous rendre 

de la capitale a Patras. Nous traversons assez rapi- 

dement la plaine Thriasienne claisemee de bois d’oli- 

viers. 

A gauche la vue s’etend sur le golfe Saronique et 

Ton distingue les iles de Salamine, d’Egine et d’An- 

gistri. On passe par Megare, par les Roches Sciron- 

niennes et les Monts Geraniens et I’on monte insensi- 

blement sur le plateau separant le golfe Saronique du 

golfe de Corinthe. Le plateau est couvert de lentisques 

et traverse par un canal de 26 metres de largeur que 

Ton franchit pour arriver a Neocorinthe. 

Peu apeu nous descendons vers Patras, toujours en 

corniche et le long du golfe, dont le panorama splen- 

dide reserve des surprises a chaque halte du train. A 

un certain moment apparait dans toute sa majesty le 



A TRAVERS L’HELLADE 313 

Mont Pamasse, et a gauche les sommets du Barbos, 
de Pteri et de Rouskion. 

Les coteaux sont couverts de vignobles qui produi- 

sent ces petits raisins de Corinthe connus dans I’uni 

PATRAS. 

vers entier. Aegion eii est le principal port d’expor- 
tation. 

Patras a une population de 45.000 habitants; la 
ville n’offre rien de particulierement interessant et 
d’ailleurs il est temps de monter sur le navire qui va 
nous transporter sur les cotes d’ltalie. 

Cette fois, c’est la compagnie italieniie de la « Navi- 
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gazione generale italiana » qui fait les frais de la tra- 

versee. 

Le navire se dirigo d’abord tout droit vers Cepha- 

lonie, puis il decrit une courbe et met le cap sur la 

cote d’Acarnanie qu’il continue a longer en laissant 

a gauche Tile d’lthaque, puis celle de Leucade ou de 

Sainte-Maure et enfin Tile de Paros. 

La cote d’Albanie se decoupe en echancrures plus 

ou moins profondes et offre aux regards emerveilles 

ses montagnes bleues et sauvages, abritant parfois 

quelques villages blancs sur ses flancs escarpes. 

Levant nous emerge la gracieuse ile de Corfou dont 

on double, a gauche, le cap Bianco : en cet endroit le 

canal n’a pas plus de 8 kilometres de largeur. 

Enfin, vers le milieu de Pile, le navire jette I’ancre 

dans la baie de Corfou et fait un arret de quelques 

heures. Nous en profitons pour faire un petit tour dans 

la ville et ses environs. 

La defunte imperatrice Elisabeth d’Autriche a cons- 

truit une villa dans un site enchanteur et le tombeau de 

saint Spiridon est trop celebre pour que nous ne sen- 

tions pas le devoir de venerer ses reliques dans son 

eglise. 

Au sortir de Corfou Ton passe encore une-fois par 

un etroit canal. Sur la cote d’Albanie, s’ouvre la plaine 
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do 1 antique Buthrotuni on, d’apres Virgile, eiit lieu 

I’eiitrevuo d’Eiiee et d’Helene (1). Peu apres I’on voit 

le village des bantl Quaranta, oii Ton fait escale. 

Ell ce moment le temps se couvre, uii orage se pre¬ 

pare. Les hurlements de I’ouragan se melent durant 

la nuit aux cris des passagers infirmes et peureax. 

Le Voyage avait commence par uiie tempete; il finit de 
la meme fa^on. 

Le lendemain le calme etait retabli. Triste image 

de 1 instabilito et de 1 incertitude fpii enveloppent tou- 
tes choses en ce monde! 

A b lieures nous abordions a Brindisi et 14 lieures 

apres le train enlrait en gare de Rome. 

EPILOGUE. 

Ainsi etait termine ce petit voyage dans le Levant. 

Maintenant nous saluions la Ville Etemelle. 

Les souvenirs da Mont-Athos, les images des cites 

grecques et turques paraissaient une evocation du pas¬ 

se et nos carnets bourres de notes ressemblaient k 

de frnstes parchemins a cote de la coupole de Saint- 

Pierre, symbole de la verite toujours ancienne et tou- 

1. Eneide, L. Ill, v. 294 et suiv. 
Voyage de deux B(6nedictins. , 



316 VOYAGE DE DEUX BENEDICTINS A l’ATHOS 

jours nouvelle, defiant les tempetes des ages et les 

revolutions des peuples. 

Rome, dans sa majestueuse realite, nous apparais- 

sait, plus que jamais, le centre de toute I’histoire du 

monde, le point de ralliement de toute I’liumanite. 

Et en songeant aux deux mois passes loin d’elle, 

nous ne pouvions nous empecher d’exprimer a la fois 

un regret et un voeu : le regret que I’Eglise grecque 

ait perdu son antique splendeur par son eloignement 

de la chaire de Saint-Pierre, le voeu que bientot elle 

y retourne et puise a sa source une force et une vita- 

lite nouvelles. 

De leur cote, puissent les lecteurs, qtii patiemment 

nous ont suivis jusqu’au bout de ce recit, hater, par 

leurs prieres, la realisation de ce souhait dans I’inte- 

ret de la catholicite tout entiere! 



TABLE DES MATIERES 

PREFACE. 

PRE]\rrERE PARTTE 

EN ROUTE POUR LA a SAINTE-MONTAGNE » 

CHA PITRE T 

DES CuTES DE LA CUOATIE A SALONIQTTE. 

I. — De Flume a B>el(jrade. —Budapest.—Puszta ; la catnpagiie 

hoiigroise.— Karlowitz et I’Eglise serbe de Iloiigrie. — La 
capitale <lu royaume de Serbie. 

^ P — Belgrade d Salonique. — A travers la 8erbie.— Niseh. 
A la froritiere turque. — La Macedoine. — Mceurs alba- 
naises. 

TIL — Salonique.— Promenade dans la vdlle. — Jiiifs et Tines. 

— Eglises grecques. — Mosijiiees. — Le Seniinaire bulgare 
de Zeitenlik . 

CIIAPTTRE II 

DE SALONlgUE ATT MONT-ATITOS. 

P ^ord de la « Roinelia ». — Snr les ipiais de Salonique. 
Le teskere. La <( Ronielia » deniarre.— A liord dn nav^ire : 

reconnaissance des lienx et des personnes. — Tiircs et tuiapies- 

— Priere du soir. — Premiers moines de I’Athos. _ 
Operations du coucher. 

IP — Arriree d la Sainte-Muntagne. — Aspect general. — Inci¬ 
dents de dei)arquement. — Chicanes de douaniers. — Snr 
le sol athonite. 

III. — IM Daphne d Aarger. — Paysage. — Vegetation. — 
Ilaliitants. — Karyes, capitale de I’Atbos. 



318 TABLE DES MATIEEES 

DEUXIEME PAPtTIE 

SUR LA SAINTE-MONTAGNE 

CHAPITRE I 

UN I’ED d’hISTOIRE. 

I. — (iriglnpftpaieiines et chretiemips. — Mythologie. — Legen- 

des. — Naissauce du inonachisnie atlionite.56 

II. — Du A'® siMe au <Jebut du XIID fdecle. — St Atlianase le 
Lam iote et son (cuvre de refonaatinn.-—Foiidations d’lviron, 

d’Ainalphitanon, de Vatopedi. — Relacdieinent et legislation. 

— Kliilandarion. — La doniination latine. — Baudonin et 

Henri de Flandie. — Innocent III. 58 

III. — De la fin du XI ID siecleau AF® siecle. —Michel Palece 

logne. —La querelle des hesycliastes. — Dominations diverses. 6U 

IV. —Du XVD au XIX^ siecle.— Ruines inaterielles et mo¬ 

rales snivies d’essais de relevement. — La grande ecole de 

Vatojiedi.—La constitution de 1783.— Etat actueh ... 73 

CHAPITRE II 

COMMENT ON VISITE l.ES MONASTERES DE l’aTIIOS. 

I. —La « Salute-Epistasie », — Le « Protaton ». — Arnaoutes. 

— La salle du conseil et ses meinhres. — (c Glyko » et cafe. 

— Ce qu’est le a diamonitirion ».83 

II. — Statistique.— Les 20 monasteres de I’Athos. — « Scetes, » 

c( Kalybes », « Kellis » et Ermitages. —Nationalites diverses. 91 

HI. D'un monastere a Vantre. Impressions et incidents, En 
eheininant avec nn archimandrite de la Grece. — Position 

des inonastG'es. — Laiires maritimes et caloyers pecheurs. — 

Kavsokalybion. — Ascension fMnnnvante. — Solitudes et 

solitaires.'.'6 

IV. — La vie dans les monasteres. — L’hospitalite. — Mamrs 

monastiques et moeurs hiimaines.— Ofticc.— Repas. . . . lO.S 



TABLE DES JMATIEllES 319 

CHAPITRE III 

LES EDIFICES MATEHIELS. 

I. —Les habitations.— Constructions extericures,— Disposition 

interieure : cellules, quartier des hotes, etc.117 

IT. — L’eglise et ses annexes. — Le catholicon et son mobilier. 

— Narthex, — Vaisseau.— Sanctiiaire. — Oratoires eteglises 

secondaires. — Le campanile et la <( phiale .123 

Til. — La billiotheqlie et le refectoire.140 

CHAPITRE IV 

LE REGIME MONASTIQUE. 

I. -—Les genres de nioines.—• Comparaisons entrc le munacliisme 

occidental et le nionacliisine athonite. — Cenobitisnie et 

cc idioriythinie. » — Description d’un convent idiorrythme. 145 

II. — La hierarchie monastique. — Exemption. — Supcrieurs, 

pretres, diacres, simples moines. — Officiers de la maison. . 15G 

III. — Les stades de la vie monastique. — Recrutement. — 
Postulat et Noviciat. — Premiere et seconde profession. — 

cc Rasophores », « Stavrophores », Megaloscbemes » . . 163 

IV. — Rituel et nature de la profession religieuse .... 168 

CHAPITRE V 

l’cedvre de died. 

I. — DeVoffice divin en general. — Les signaux. — Designa¬ 

tion et repartition des beures canoniques.174 

II. — Ceremonial monastique. — Lieux des offices. — Posture. 

— Inclinaisons. — Satisfactions. — Comment les diverses 

classes de moines prennent part A I’office.180 

HI. — Les elements de Voffice. — Psaumes. — Cantiques. — 

Hynmologie. — Lectures. — Pardnn. 186 



320 TABLE DES MATIERES 

IV. — Les liturgies,— Description generale de la messe. — 

Le rit des Presanctities.191 

V. — Les saintes veilles monastiques.197 

CHAPITRE VI 

CULTE ET PENITENCE MuNASTlQUES. 

I. — L’annee litargique, — Ses trois grandes periodes. — Ileor- 

tologio ; division, ol)jet, particularites des fetes dans I’Eglise 

grecque.203 

II. — Penitence. — Lois du jenne et de ral)stinence. — Les 

quatre Caremes. — Periodes de rejouissances. — Les «ineta- 

nies ». — Exercices specianx du Careine.211 

III. —Devotions.— Le Saint-Sacreiiient.— La Sainte Croix. 

— La Merc de Uieu. —Saint Benoit. — Eaux benites. — 

« Antidoron a. — f( Colybes y>. — Culte des inorts . ... 210 

CHAPITRE VII 

LES SCIENCES F.T LES ARTS. 

I. — Culture intellectueUe. — Jugenients d’autrui et faits 

laa'sonnels. — Etat des bibliotbeques. — M. Lainbros et son 

leuvre.229 

II. — Arts A) Architecture.238 

B) Peinture.—Decor iconograpliique: inosaiques et peintiires. 

Crdre stereotype de celles-ci. — leones. — Uniforniite de 
representations.240 

C) Arts divers — iMarqneterie, orfevrerie, ciselure, miniature. 251 

D) Chant hgzantin. — Observations du R. P. Atbanase 
llugues Gaisser.253 



TABLE DES MATIERES 321 

TROISIEME PARTIE 

RETOUR EN EUROPE. 

CHAPITRE I 

DEPART DE l’aTHOS. 

1, — Les deux demieres journees. — Stavronikita.— La scete 

russe de St-Andre. — Adieux a la Ste-Epistasie et au gouver- 

nement civil. — Deconvenue 4 Daphne.264 

IJ. — Les ejfets d'uue 7-emontrance. — Projets divers. — Ketour 

au Rossicon. — Un part quand inenie.269 

III. — De Daphne a. Constantinople. — Stratoni. — Cavalla. 

— Dramas. — La voie ferree de Salonique 4 Constantinople. 

— Arrivee dans la capitale ottoinane.272 

CHAPITRE II 

DE CONSTANTINOPLE A BRINDES, PAR SMYRNE, EPH^SE, ATHENES, 

PATRAS ET CORFOU. 

I. — Constantinople. — Tour de Galata. — Les habitants. 

— Chiens, derviches danseurs et hurleurs. — Le Selainlik.— 

L’ancien palais du Serail et sontresor.—Ste-Sophie etles eglises 

grecques. — Audience de Sa Beatitude doachim III. — 

L’union des eglises et ses conditions. — Communautes grec¬ 

ques unies. .283 

II. — Smyrne et Ephe.se. — De Constantinople Sniyrne.— Les 
villes anciennes et la cite moderne. -— Les Grecs. — Ephese. 301 

III. — A travers VTTellade. — Athenes. — Quelques mots sm¬ 

ses monuments et ses habitants.— D’Athenes Patras. — 

Curfou et ses environs.— Dernieresetapes.— Briudeset Rome. .309 

31.3 EPILOGUE . 



IMPKIME PAR DESCLEE, DE RROUWER ET C' 

41, RUE DU METZ, LILLE. — 3147. 













BX385.5 .A8 D37 
Voyage de deux Benedictins aux 

Princeton Theological Seminary-Speer Library 

1 1012 00055 7647 

4 g # igU 
r * 

ESypr'"JH 

< jpP 


